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Ce dossier d'annexes présente successivement :

A - SyNTr{ESE DETATLLEE DU SCHEMA HYDRAI'LTQUE

Déjà produit au titre du PDRG, la synthèse des schémas directeurs (annexe du rapport
principal) présentant que les grandes lignes, il a paru souhaitable d'inclure cette
synthèse tlétaillée du schéma hydraulique dans cette partie 'Annexes' pour que le
lecteur puisse s'y reporter en tant que de besoin.

B - DTAGNOSTTIC DES AMENAGEMENTS ITYDROAGRICOLES (AHA) EXTSTAMS

Il s'agit de l'étude supplémentaire demandée au Groupement au titre du PDRG pour
parvenir à un diagnostic précis de la situation concernant les AHA, et en tirer'toutes
recommandatioûs utiles, à intégrer. dans le PDRG, en matière de concepdon, de
réaflsation, d'entreticn et'de gestioh. Cette annexe se décompose en deux parties :

Bl - Départements de Deganr, Podor, Matam (réellsedon GERSAR)

82 - Département de Bakel (réallsatlon SONED)

C . DIAGNOSTIC DES INSTALLATIONS'PRTVEES'

. Autra, étude supplémenaire demandée au Groupement, cette analyse apporte les
éclaircissements nécessaires à Ja compréhension de ce phénomène relativement récent

, .r eu€ constitu€ le développefrent des installations agricoles de typc 'prîvé'. Les
recommandations et le chiffrage des mesures d'incitations propres à encourager ce type
d'aménagement sont inclus dans le rapport (paragraphe 412 : les AHA et paragr-aphe
434 : mesures d'inciation).

D - ANALYSE ECONOMTQTJE ET FTNANCTERE

Itl - Détall des celculr de I'rnalyse écoeomlquc ct fleenclèrc

L'analpe économique et fhancière, sommairo pour les cioq scénarios, détaillée pour le
scénario A, e donné lieu au traitement d'une très importsûtc quaotité de donoées,
rabooné ea fonction des hypothèser générales rctenuei. Ces donnéec, at les catculs qui
en résultent soût indiqué$ io extenso dans cette amexe, et constitucnt u!'catalogw de
normes du PDRG"

,l



D2 - Déftnltlon ct prêrcntetlon des 12 nodèles d'exploltedonr

Les modèles d'exploitation ont été conçus pour tenter de retracer la réalité de la
situation des exploitations existantes, en termes de systèmes intégrés. Dans cette annexe,
les modèles sont présentés aux différents horizons de planification, en tenaût compte de
leur évolution propre et de l'évolution de leur répartition, I'agrégation des modèles
s'ajustant aux surfaces programmées aux différents horizons.

D3 - Compte-exploltetlons des modèles

Pour chaque modèle, un eompte exploitation intégrant toutes les activités a été réalise en
situation départ et à I'horizon 2015. Cette apprcche, qui se distingue des résulag
obtenu des simples calculs de budgets de culture, permet de projeter la réalité
économique et financière des unités de production, et notamment de'caler'les taux de
subvention des anénagemen$.

D{ - Andyse écononlque et flnrnclère du scénarlo A

Cette annexe présente le déail de I'analyse economique et finatcière du scénario A,
retenu comm€ base de l'élaboration du PDRG.

E . ANALYSE DE tA SITUATION ACTUELLE DES SOUS-SECTEURS

. PME/PMI,

. Artisanat,

. Crédit,

. Transport,

. Commercc.

Cette amlysc, réalisée far la SONED, apporte les données chiffrées et les réflexions qui
ont permis I'intégration de ces socteun d'activité dans le PDRG, en particulier pour tout
c€ qui est lié, directement ou indirectemeût à la production agricole intensive.

F . FICIIES RECAPITT'LATIVES DES COMMT,'NAUTES RURALETi

Pour chacune dæ 3l communautés rurales, uae fiche synthétique préseate les
principates caractéristiques de population, et de programmation dons le cadre du PDRG
eo fonction des objectifs retcBur, en particulier, de la rschcrche ds fauÛosuffisarce
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ANNEXE A

Le schëma hydranliquc prévu dans Ie PDRG a étë |ourni simultanëment avec les dossiers
'schémas directeurs'. En complément de la synthèse rapide qui en est f aite en annexe du rapport
principal ( paragraphe 5 ), il a paru souhaitable d'inclure, à tiue de rappel, wte synthèse beaucoup
plus dëtaillëe, compte tenu de l'importance de cette qtestion.

Par souci d'homogënëité avec les schémas directeurs et le résumé présentë en annexe datts le
rapport PDRG, le même plan et la mëme numërotation ont ëté gadés pour laciliter les recherches
que le lectew souhaiterait faire.

NOTA : Il est imprtot de signaler qtu, si ce schéma hydradirye a servi de doctnrent de base
pour I'élabration du schéma d'uilisation de la ressource en eut du plan directeur
(chapitre 1II), des Ms tuùIcs existent dans certaincs conclusions et propositions
entre les deux rapports.

Ces écarts dêcoulent directement des options retemes lors de l'élaboruion du Plæt
Directeur.
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(Détail du paragraphe 5 de l'annexe du rapport principal)

51 . PRESENTATION DU DOCUMENT

Le présent cbepltre reprend lee prlnclpder coocluslons du document'Scbémr Hydrrullquc'
présenté denr lc dossler 'Schémrs lllreclcun' (en y eJoutent certrlnes concluslons lssues
der { scbémrs dlrecteurs réglonrux et quelques commentaires et éléments d'lnformatlon
complémentdrer).

Ce rapport, rédigé en l9t9 par Sir Alexander Gibb & Partners et fourni en annexe des 4
Schémas directeurs d'aménagement de la vallee, avait pour but de précise;r le cadre
climatologique, hydrologique et hydraulique dans lequel peut s'envisager le développement
de la rive gauche du fleuve Séoégal.

Cette étude a consisté essentiellement en une mise à jour et à une synthèse des études
antérieures disponibles, orientée ven les aspests concernant directement la planification du
développement agricole.

Les thèmes abordés sont :

- les données hydrologiques et climatologiques
- la détermination des niveaux fluviaux (periode de crue et contre-saison)
- le régime hydraulique des défluens
- le régime des crues artificielles pour I'estimation du potentiel en culrures de décrue
- les niveaux des crues exceptionnelles pour la détermination des endiguements de

protection
- l'évaluation de I'impact de la récente série d'années sèches (1979 à tgtt).

Ce docunent s'inspire en grande partie des conclusions fourniss dans les rapporg'Etude de
la Gestion des Ouvrages Communs'de IOMVS (Gibb & Partnen - E.D.F. internatioaal -
Euroconsult (19E6-19t7)' mais s'appuie également sur les étude suivantes :

- schéme directeur de Maarn
- scbérna directgur de Podor
- étud6 sur modèle du fleuve Scnégal

- études sur modèle du fleuve Sénégal
- mise au point d'un modèle de propagation

des débia eû aval de Mananali

- SAÎEC-8CEf-SONED

- GERSAB

. SOGREAE

- GERSAA/SOGREAf,

- oilrÎoM

r980
l9E3
1970, 72, 76,
77
r9E2-r9t3

l9tt
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52 - ITYDROLOGIE ET CLIMATOLOGIE

521 - Cllnetoloqle

r - Préclpltetions

Les tableaux et cartes 5-0 présentés en page prêcédente visualisent bien
I'ampleur du gradient pluviométrique que I'on observe sur la vallécl, ainsi que
la répartition mensuelle des precipitations.

On notera essentiellement :

. l'écart des moyennes observées entre Bakel et ls moyenne et basse
vallées (Podor - Dagana) : 300 mm eaviron

. la concentration de la saison des pluies sur les trois mois de fuillet,
Aott et Septembre, dans la zone de l'étude (co qui n'est plus vrai dans
le heut bassin où la pluviométrie tend à s'étaler sur 6 mois).

b - Rêccntc rërlc d'ennécs sèchcr

Une reconstitution des moyennes annuelles à partir des valeurs mensuelles
observées avant et après 1972 frgwe daas le tableau suivant :

fFrr
rrt tgnz

ot

lufu
r9T?-gStrtial

St.tqrl!

Dtgm.

Poôr

llrtr

328

304

4n

æ2

43

:t0

4n

177

t17

526

6E3

176

Bâkct

(r) sæ. cEnsAB l9ts, rur lr b* du Mooolnrnm d,oR ToM tg?a. 
,. r ,,1".i*+i#.*!

On peut constater que la moyenne réceote dépasse tout juste 1r moitié dc hl l" .',-tf
moyerne antérieure qui est elle-même à peu près égale aur précipiai{onrlr' ':"iÇil'+l

mailmum annuelles de la periode récente. i.i .,..

F "a /n:: \ "::Fqi.:l

I

La mise en évidence d'une telle'rupture' dans les séries pluviométriquer,
observable.également dans le haut bassin du Sénégal, pose essentielleEcnt h.:observable.également dans le haut bassin du Sénégal, pose essentielleEctrt h.---"
question de ta nature pureaent aléatoire ou non de h sècheresse oUoerrroË-l-$

llnfr.r
t t2-8

5E

6

t75

5æ

durant ces dernières années.



On retrouve alors les deux thèses classiquemeDt en presence :

- il s'agit bien d'une évolution réellc et dureble du climat
- au contraire, les phénomènes observés ont un caractère cycllque et se

sont déjà produits par le passé en Afrique de I'Ouest, sans que I'on
puisse prévoir le retour à un régime pluviométrique humide.

En tout état de cause, l'étude conclut à la nécessité de tenir compte dans la
planification du ctimat donlnent de ces dernières années.

c - Evepontlol

Une évaluatioo de l'évaporation Eg et de l'êvapotranspiration E1 (méthode
PENMAN) a été faite, ainsi qu'une collecte des données météorologiques
classiques (températures, hygrométrie, vitesse du vent, heures d'insolation). Le
ableau eû page suivante récapitule les chiffres obtenus (tableau 5-l).

On notera que les évaporations obtenues à Podor et Matam paraisseot surestimées
par rapport aur valeurs obtenues par ailleun.

522 - Ifvdroloele

r - Composltion des déblts

L'essentiel du débit transité par le Sénégat provient du haut-bassin : par le
Sénégal lui-même et ses principaux affluents, le Bakoye, le Bafing
(alimentant Manantali) et la Falémé. Les apports en aval de Bakel soot
pnrtiquement négligecbler.

L'accroissement des débis d'arnont en aval est représenté schématiquement
sur la figure 5- I (cf. page suivante). Le tabteau 5-2 indique les pourcentages
du débit annuel observé à Bakel générés par les différents affluenB.

La remarque principale à faire est que te barrage de Manantali, représenté
par la station hydrométrique de soukoutali, ne contrôle que 48 ?5 des apporB
totaur (en moyenne).

b - Réperdtlon mensuelle des débltr

Le tableau 5-3 (cf. pages suivantes) indique clairement que la majorité de
l'écoulement est conc€ntrée sur los trois mois de I'hivernage (Aott à octobre)
ct que les débiB ds contre-saison (Février à Juia) sont trà faibles.
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Donn6ea m6tèorologlgueo

MAI JUIN JUII.T,ET AOT'TJÀIN'IER FEVRIER TIÀR8

Tenp6ratpfei nlnlna1es ( 1971-86.) ('C)
St. LoulÊ 1514 l6t2 7?t3

2212
l6r l
74,4

32r7
33r 6
35r g

1{r 4
12r7

{ar 8
44, I

394
232
90

32.0
36, o
38,9

29,.7
13.2
Ilrg

82r4
48.'l
39r 5

442
216

99

8r 54
8r 39
91 91

272r4
2031 5
192.6

25206
zttoT
2t10, I

Al'RIL

18r 0
2lr 5
24.4

31, I
38r ?
41.9

38, I
12,7
llr{

gTrl
53, 1

36r 6

489
206
t00

9,23
91 68

10,49

209, I
2l9r o
206.8

251r3
2651 5
257,.6

l9r2
23r6
27rl

30, I
40.6
42.8

46r 8
13r4
14, 5

8'l,2
53,5
40r g

467
220
160

9, 00
9r49

10,28

30r5
40r7
40rB

57,O
20,1
22rl

97.2
67, I
57,9

479
283
201

7.Og
9.94
I,73

3or7
37,.4
37.2

60, I
11.7
33, I

91, I
SlrB
75.6

414
297
t94

'lt66
9r{4
9,67

31r6
36r'I
35r 4

65r g
38.2
44,.8

92.8
87, o
84r 9

344
241
151

8r l0
910I
9.21

22,6 24.4 25,0
2417 2lr7 2419
27,8 2610 2513

SEP!r

25,3
25r 3
2419

32.4
37.5
35r g

61,1
36r2
43.2

93, 5
u5r 9
86,6

307
206
139

7 r62
8,16
9r22

ocr.

23,3
24r2
24,4

34r3
39r2
39, 1

43, 3
2l,6
23r5

91 ,4
67r 0
72.4

309
161
95

8r 54
8r 61
I,76

163,0 181,5
186,6 189,3
177.2 181,9

201.9 221 .7
228.7 230,8
221.5 227,"

NOVr DEC.

1912 16, 5

20, 1 17,o
2O,1 16r g

34 r 0 31.2
35r0 3lr4
37,2 33, I

25rg 21.9
17,6 17 12
l51 6 1 5,8

8f 16 72,2
50r 4 45,9
53r8 50r4

17 .1 19, I
17r g 22.2

TenlÉraturee n xlaâIes (1971-86) ("C)
St,. Louls 30r 4

Podor l5rg
l,latam 16, 1

Podor 3016
l,tatam 33r 0

Hunldlt6
SÈ. Loula
Fodor
Matam

tlunldlt,6 rclrtlve maxlnrale- (t)
8t. Louls 69, 1 :, 76t7
9odor 4319
Itatàn '. 46.6

Ba (nn/rml,a I

Vltease du vcnt (kn./louf)
st. Isula 364
Podor 229
Uàt,ao

Iteureg drlngolatlon (heureg/Jour)
St,. Loule ' 7.67
Podor 7.95
UâÈân 9, 15

88

305
174
47

320
197
75

7,99 7,03
gr 36 7,83
9.62 8r g4

169r3 163r 3

1601 5 t5lr 3

140,6 130r 3

20214 l92rO
19417 l8lr 8
178.8 163,9

8G. Ioulg
Dodor
lltÈar

!

.l:7?4,7;i$ -i:bl60,e
138r 1

8r 58
8ra9
91 96

181, I
160r 2
ltt7.9

,b{
'j ir ,r:

2tar5 &
sti"m,
18610 -

201r8 169r 5
237,9 235.6
237.9 228,6

244r7 206.5
29616 281r 0
29013 276.8

179,5 7'13/'l
223,8 20517
21213 188,8

21919 2t519
270.2 25lr 9
26015 2t5.4

3 iÈr

rw'
a

I
t3

?.178 ,8
2342r5
2183, 0

2628.7
2827,5
27 ll .3il



GORGOL

ACCUMULATION DES DEBITS DANS
LE SENEGAL

COLOMEINE

Slramakana

Soukoutall

Gcurbassy
Baflng
Makana

FALEM€

Oakka

Saldoq

0cblt moyan annucl
(m3/s) 1952 - 84
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Figurc : 5-l
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TABLEÀU: 5-3

2
DSSITS I,:OY=}IS MENSUEI.S DES DIFFERE}ITS ÀFFLUBMS (U./S)

1952-84

oÀ,tÀ Ànnéê

Sénésal à BaJ<eI

-

123 68 33

Faléoé à Kldl.ra
146311

îaléoé à Gourbassv (1954-84)

14 7 3 I r

Sénéqal à Kaves

-

965326106

Coloublné à Ka.baté

Sénéqal à Galouoo

92 53 27 12

Baf,lnq à Souloutall
8544208

Baf,lnq à Baflnq-Hakana

78 44 23 L2

gafinq à Dakka-Saidou

52 32 18 L2

Bakoye à Oualla

-

16831

Bakoye â Eukoto
12731

Baoulé â Siramakana

7S 543 2t30 3089 1546 511 216

14 110 553 i72 321

14 r02 485 597 255 73 28

457 t692 2178 tL24

83 458 t664 2126 1089 370 158 516

13

384 995 1184 72i

297 864 1060 6s0

882

r9 133 480 627 275

1r 53 208 311 18r

159

326

3L7 t47

271 135

538 2t2 93 253

132

1311313819

170

30378

ti

15

L7

139

72

27

19

11

16u zo7 55 t1 42



c - Flnctuedons t lolg termc des déblts rnnuels

Sur la période d'observation de référence (1904-19t7), les fluctuations des apports àBakel (représeates par les figures 5-2 et 5-3 en pages suivantes) ont été miiquces.

On notera" au w de ces tableaux, t'ampleur de la sècheresse récente et sa durée
nettement supérieure à celle des phases de faible hydraulicité, précédemment
observées.

Les paragraphes suivanb montreront I'impact imporant de ces dernièrql années
seches sur le fonctionnement hydraulique du Senégal.

d - I)éblts er crue

Ces dernien sont essentiels pour le remplissage de la retenue de Manantali et, etrcorolliaire, pour la fouraiture d'un débit régularisé dans la vallée.

La figure 5-3-l (cf. page suivante) montre les fluctuations importantes des apports
des crues duraot la période d'observations.

La principale nemarqu€ à faire Êst qu'cr rnnêc sèche, la proportion des débib des
crues contrôlés par Manantali est de I'ordre de 60 à 70 % et que ce pourcentage tombeà 30-CI 96 pendant les rnnécs trèr humldee.

Parmi les rôles dévolus au barrage, oû notera essentiellement :

- la posssibilité d'un soatler ertlflclcl des débits de crue naturels générés par les
deux affluent non-coatrôlés du Sénégal: Cette crue dite artificiege (*i, oceioitioo
au paragraphc 5-3) devrait permettre de garantir une surfece mlnlmale Inondée
chaque aonéc permettant :

. la pratique des culturer de décrue

. lr rcforestation et te renouvellement de la faune piscicole

. la pratique de l'élevago,

- ta délivrance d'un déblt régutrrtrô en contre-saison (9 mois de l,année) afin de ;
satisfaire les différena besoins dans lr vallée (irrigation, eau potable etc.) et depermettrc la production d,hydto_étectricité 

- * d*ite,
'*

D'après les conclusions précédentqr, si !r série dannéec sèches actuelle derait ; 'W
poursuiwe, le barrage jouerait preinement son rôle de régureter;d;debttr 

"ij. 
-:agénérateur d'une crue artif"rcielle .garantie..

Par contre, si la ctimatologie des années à vonir devait évoluer venr uûo tcndarcc'launide',le contrôle sur les cruer deviendrait beaucoup plus felble et, à lr limito,
certaines ennées, la nécessité de lâcher une crue artificieflà pourrait ne plus se fairc..
sentir.
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MOYENNE MOBILE DES APPORTS A BAKEL
Moyenne moblle sur 7 ane
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VOLUMES CLASSES DES
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CRUES A BAKEL ET
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53 . CONTROLE I'E L'EAU/GESTION DES BARRAGES

Ce chapitre essentiel concerne les différentes modes de gestion possibles pour les barrages de
Manantali et Diama, avec leurs implications sur les cotes et débib enregistrés en aval de
Bakel. tr reprend les principales conclusions des rapporB 'Etude de la gestion des ouvrages
co'nmuûr de I'OMV$ (Gibb, E.D.F., Euroconsult l9E6-19E7).

531 - Gestlon dc Menantrll

Le volume utile du plao d'eau est de ?,t Milliards de m! pour une capacité toale de
ll,5 Milliards dc mE (à la cote de gestion du plan d'eau préwe, soit 20E).

e - Pérlode dc I'hlvernrSc

al - Cnrc-eÉificiells

Définition

Le scénario retenu par I'OMVS consiste à renforcer artificiellement, par le
biais des lâchures de Manantali, les conditions de crue naturelle afin de
malntcnlr of de ganntlr, dans la vallée, une superficie utilisable pour les
cultures de décrue (ou uato) traditionnelles.

tr prévoit également de conserver cette crue artificielle pendant la phase

trrnsltolrc conduisant à un développement intensif de I'irrigation dans la
yallée pennettaût, à terme, de s'effnnchlr de le nécessltê de ces cultures de
décrue. Dans ce même scénario de I'OMVS, la durée de cette phase transitoire
est censée dépendre essentiellement dc facteurs macro-économiques
(concurrence entro les différenB ungell de I'eau en particulier) et socio-
économiquec.

;Princioe *
Lc but est de faire colacidcr b pointe de crue artificielle avec celle d" ùY;,t' "'t'.'

naturçllc des affluontt æ! oontrôlés, Bakoyc et Falémé. -:.i f
,;l'L

Dans eette optique, un crrteia nombre de règles de gesticn des lâchures ont
été définies et les hydrogrammes de crue résultant à Bakel ont été réduits à 3
cas : A, B et C (cf. figurc 5-?-2r.

Ces bydrogrammes et ler potentiels corrcspondants en surfaces erploitablcr
en décrue ont été définir à partir d'une étude en deux phæes :

'. .r|rçïilk#g{:f

l6
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- Ière phase : Analyse des crues naturelles

Ces principaux paramètres qui influent sur l'étendue et le succès des cultures de
décrue sont :

. I'empleur de lr crue, et en particulier le débit de pointe, qui détermine
I'extension de la surface inondée et, par corollaire, celle des superficies
cultivables, bien que le manque trotable d'observations fiables n'ait pas permis
de dégager une relation stable entre ces deux valeurs (d'autres critères,
hydrauliques ou nonr intervenant vraisemblablement dans les ecarts constetés:
concurrence entre cultures, autres caractéristiques de la crue - vitesses
d'arrivée et de decrue - pénuries de main-d'oeuvre, etc.).

. le moment dc le décrue est déterminant :

- un départ trop rapide do I'eau ne p€rmet pas un semis dans de bonnes
conditions (concurrence avec les cultures pluviales)

- un retrait tardif rend les cultures sensibles aux phénonènes climatiques
marquatrt le début de la contre-saison (échaudage par le vent, mauv^;se
germination suite aux baisses de température) ; la période des semis
intervient normalement 2 à 3 semaines après I'exondation des terres.

. h vltesse de montée des elux

Le temps de montee est extrêmement important lorsque I'on examine tes
phénomènes d'imbibition des sols Hollaldé (vertisols) : une grand partie du
stockage de I'eau se fait par le remplissage rapide des fentes de retrait
importantes, provoquées par la saison sèche. Au-derà de cette phase, le
gonflement des argiles limite très fortement I'infiltration. Dans ces conditions,
une arrivée russl rrplde qnc po*slble des eaux de crue est un facteur
déterminant.

. h durêe d'lnondetlon €st égalemeût un p*ramètre important. On estime à 15
Jours la durce de submersioa minimale requise. Par contrer des sols trop

loogtemps submergés (45 joun et plus) se prêtent mal à la culture de décrue
pour des raisons déjà évoquées plus haut (semis tardifs et aléas climatiques de
la contre-saison) : il y a donc une fourchette optimare à respecter.

' 2ème phase : mise an point des parcmètres de Ia cruc artificieile

La forme des hydrogrammec tient compte des impératifs suivanb !

. temps de montée rapide

. durée minimale de submersion : 15 jours, avec un optimum de 30 joun et ua
maximum à ne pas dépasser de 45 jours

. une vitesse de décrue relativement lente

. un débit de poiate limité à 3 æ0 m!/s, le chargé d'étude estimant les surfscfs
maximales cultivables dans to*te Ia vallée à 100 û00 ha, sn tenant compte dc lr
main-d'ocuvre disponiblc aauellernent.
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L'estimation du potentiel cultivable en fonction des différenæs crues s'est heurtée à
plusieurs difficultés :

. I'absence d'observations et de mesures en nombre suffisang sur les surfaces
réelles inondées a conduit le chargé d'études à construire un modèle simple,
bâti sur des conclusions de l'étude de CHAUMEI.IY (1970) et de SOGREAH
(1970). Ce modèle, basé sur une decomposition des surfaces inondables en
U.N.E. (Unitft Naturelles d'Equipement), fixe, pour chaque cote de crue en
différents points de la vallée, les surfaces théoriques inondées pendant 15, 30
ou 45 jours, en supposant l'égalité des niveaux entre le fleuve et le lit majeur,

. d'autre part, le nombre d'observations des surfaces effectivement cultivées est
extrêmement faible (6 années recensées) et le raptrrt surfaces inondées
(calculées par le modèle)/surfaces réellement cultivées est loin d'être constrnt:
les variations subies intégrant vraisemblablement des effets non liés aux seuls
critères hydrauliques (concurrence entre cultures, pénurie de main-d'oeuvro
etc.).

Daos l'état actuel, il est illusoire d'essayer d'obtenir une préclslon supérieu13 f,ans
l'évaluation du potentiel cultivable en walo. Soule une série d'observations
systématiques, année par année, des surfaces inondées et cultivées perûettra
d'affiner I'estimation dans le futur.

En conclusion, l'étude OMVS propose de retenir les valeurs suivantes :

G/ANAC'IBISrIOIIES DEs CBI'Ë' AENTICIETJ.ES PNOPiOSES

Yotrr
Adlt-OctohÊ

(rittlardr rl)

Duréc à

2 Ctû )3ls
(Iouru)

2 500

2 750

30@

t Enrornbh dt b vdlar

On notera en particulier l'importance des volumes écoulés pendant la crue (7,5 à l0
Milliards de ms). Bien que le stock de Manantali ne contribuera qu'en partie à la
fourniture de ces volumes, cette part sera flucturntc notablement en fonction de
I'hydraulicitC des arnées, avec des conséquences importantes, comme on le verra plus
Ioin, sur les autres utilisations possibles de I'eau (débit régularisé, hydro-électricité).

t0

r5

æ

7'J

Er5

l0r0

Cqrç|Jc porJf

p.nËttrê [r
cutturc dc :

(ha) r

50 0@

75 000

ræ æ0

Débit

dc pointc

(rllc)
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a2 - Contrôle des qrandes crues

Nous avons déjà vu (paragraphe 522) que I'impact du barrage de Manantali sur les
fortes crues naturelles variait notablement selon I'hydraulicité des années.

Dans le cas où la sècheressc rctnelle se prolongerait, les niveaux obtenus en
hivernage seraient ceux de la crue ertlftcleltc retenuc.

Dans le cas contraire, I'impact de lâ retenue diminuant, on observerait ua retour vers
des conditions de niveau fixées par la cmc nrturcllc: une simulation faite sur la série
1903-1971 (amputée de la période sèche 1972-19t7) montre que les débib de crue
régularisés par le barrage auraient dépassé ceur de la plus forte crue artificielle (type
C) 52 ans sur 6t.

b - Contrc-sdson

Ce paragraphe est essentlel pour le choix des orientations possibles pour te PDRG.
Les lâchures en contre-saison seront fonction de cinq paramètres principaux :

. le régime hydrologique

. la nécessité ou non de lâcher une crue artificielle

. la mise en service ou noo de la centrale hydro-électrique de Manantali

. le stade de développement de I'irrigation

(le cas de la navigation n'est pas traité dans le cadre du present rapport)

bl - Débits réqularisés

Définition :

Le débit régularise garanti est une consequeoce directe de I'effet de stockage dt à
Mananali: il correspond au débit moyen nensuel que I'on pourrait observer à Bakel
- hors periode d'hivernage (soit pendant 9 à l0 mois) -,si le destockage du plan d'eau
se faisait de façon régulière duraot cette periode.

Ce débit régularisc est censé couwir I'ensemble des prélèvements en eau de la vallée,
en particulier ceux liés au développement de I'irrigation.

La figuro 5-4 en page suivante illustre cet aspect dans le c€s d'un débit régularisc de
200 mt/s.

b2 - Concurrence entrg lS différentes utilisations_de I'eau

Différentes simulations ont été entreprises, sur la base de la scrie hydrologique 1904-
19E4, pour déterminer les débis régularisés garantis et les puissancer et én€rgios
hydro-électriques disponibles (Source : 'Etude de b gestion dec ouvragæ communs
de I'OMYS - Yolume 2a - Gibb).
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b2l - Impact de la crue artificielle sur tes débits rëgularisés

Le tableau ci-dessous rcsume les résultaæ obtenus :

nE8r13 BEcnLAEEtE CÆÆrrtrt (E rtr) r BAXrtr

blrr ô tr
&rr r*lfr'cicltr

I8Ë€.
co6 Jl

Oébltr régulrfeér
gorantfr I Balcl

<Jrct à too r

t7!
50

Ce tabbau appelle plnsieun commentaires :

- I'impact des dernières anaées sèches est coûsidérable puisque I'on observe
une réduction de 20 96 du débit garanti sans crue artificielle et de 57 à 100 ye
avec crue artificiells.

- la lâchure de la plus petiæ crue artificielle (type A) réduir te débit à 64 9ô de
la valeur obtenue sans lâchure

- si les conditions de secheress€ actuelles devaient se poursuivre, on ne pourrait
donc garantir qu'un débit de 90 m!/s, avec une crue artificielle mi-nimum.

Il faut toutefois tuancer ces rrlsultats en considérant qu'il s'agit là d,objectifs
ganntls f 100 %.

Si I'on raisonne avec uû taux d'rêcbec de I'ordre de 5 .É (5 années sur 100 où les
objectifs n€ pounont être atteins), les resulbts devienneot les suivaats :

Iolrr ô tt
Êr: rtlfleidle

I rrt€.
(|oô à

Débltr régutrlréû
gar*rtlr I Eakct

<ên> | e:r r
r90{-1964

On Yoit donc, en raisonnant cû ænnes de probabilité, qræ b'chaæes, d'obtenir
un débit régularisé garanti de 150 à 200 mVr sont voisineg de 93 gô danr le crr
d'une crue artificielle (excepté C).

FCrloô

t904-rqtE

1904-19ta



b22 - Impact de I'hydro-électicité

Le ableau suivant synthétise I'impact des crues artificielles sur la production
hydro-électriquc :

rxPAcr DFt gBltËl rrnllcllf,l.Et
gUN, LA PIODI'SITOI{ I'E LIITEBCIT E.ECI?IGII'E

ârls*rp 3rrætft Btrffr Etrrr
FGTTC

dr&:r1ic (95 D
crt

tær
H

951

H
r00 I
câ

973

775

Tæ

690

95 1

qft

100

70

50

æ

8t6

v
17

5

t 0t5

912

EEs

87

0

t05

t3it

t7E

L'impact des dernières anné€xt sèches est, cornme dans le c?s du débit régularisé,
très important sur la puissance garantie, moins importante sur l'énergie Àoyenne
calculée sur la periode de références (en raison essentiellement du uombre
important d'aonées humides ayant précédé les années l9z0).

En adoptant le mêmc raisonnement probeblllste que précédemment (95 % de taux
de réussite) : on couitate que la lâchure d'une crue ertificelle réduit l'éaergie
moyenne de 10 f lt %.

Pour un débit régularisc de 150 à 200 mt/s, correspondant respectivement à la
lâchure d'une crue artificielle B et A, on obtiendrait donc une puissance garantie à
95 %, respectivement de 50 et ?0 MlV.

Par contre, il y aurait sensiblement conptûblllté entre les débia nécessaircc à Ia
production hydro-étectriquc (la) à 2fl) mr/s pour 50 et z0 Mw æraotis) avec ceux
nécessités par la 'fourniture d'un débit régularisé concernant eû patticutier les
besoins nécessaires à I'irrigation.

La concurrence pourrait se faire jour cependant à long terme, lorsque les surfaces
irriguées auront atteint 100 0OO ha environ, pour I'ensemble de la vallee. Daos ces
conditions, la priorité doooée à I'irrigation impliquerait une rêductlol de l'énergie
produite pendanl trois mois (fanvier et fuin-Jui[et).
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b23 - Inpact de I'irriguion

Afin de chiffrer les besoins totaur néc$saires, un modète de la vallée a été construit
par GIBB en intégrant les facteun suivants :

. prélèvements pour I'irrigation

. prélèvemenb pour I'alimenAtion en eau

. pertes dues à l'évaporation et à I'infiltration

. pertes dues à I'inondation

. temps de propagation des débirs

Lcs volumes nécessaires pour I'irrigation ont été calculés sur la base d'un assotement
riz-mais-maraichage, avec plusieurs hypothèses d'intensification culturale (150 % etlr0 q6).

Le ableau suivant présento les résulta8 obtenus par le.modèle, pour une surface
totale irriguée (rives gauche ct droite) de 100 000 hr et p€ndart la période de contre-
saison (dans les scénaris OMVS, I'irrigation de 100 000 ha correspond au stade où la
suppression de la crue artificiellc peut être envisagée).
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Au vu de ces chiffres, l'étude conclut â ta possibilité d'une extension-de ffrig"d;| "tiff
100 000 ha pour les deux rives cn présence d'une crue artificieile. :
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532 - Gestlon de Dlamr

Ce barrage a été conçu essentiellernent dans un but de blocage de la remontée des eaur

salées mais présente égalemeût d'autres avantagæ :

- maintien d'un plan d'ceu nlnimel dans la basse vallée assuraût, d'une
part une hauteur d'aspiration réduite pour les stations de pompage

d'irrigation, d'autre part - ce qui est au moins aussi importiut - utr

contrôle de I'alimentatioa en eau des défluents (axe Gorom-Lampsar et

Lac de Guiers, essentiellement).

- possibilite de stockegc des débits lâchés par Manantali en contre-saison
of non utilisés en âmont.

r - Nlverux en contre-srieon

La construction de I'endiguement de rive droite (actuellement en courc de

réalisation) permettra de maintenir une cote de plan d'eau nominale de + 1,50

NGS par le biais des lâchures de Manantali et les contrôles des vennes de

Diama : la retenue ainsi formée s'étendrait jusqu'en amont de Boghé (250

millions do ms stockés pour une superficio noyée de 2 135 km2 environ).

b - Mverux cn hlvcrnage

La cote des crêtes de digue s été calée ayec une revanche des + 0,50 m par

rapport au niveau de la crue centennale (calculé avec I'effet possible

d'atténuation de Manaoali). L'estimation donnée pEr le nodèle SOGREAH
(1977) donnait 2,60 NGS à Diarna ct 4,4 m NGS à Rosso (avec effets des

endiguemenB) : en c:ls do besoin (en particulier si I'exploitation du.lac de

Guierr rcquiert uûc cote supérieuro à celle obtenue par ler niveaux naturols en

srue), la retenue de Diama pourrait être exploitée à une cote supérleure I 1150

n NGS par la régulation des vannes du barrage sans toutefois dépasser 2150 n
NGS (niveau de référence pour le calage des crêtes d'endiguement).

Pour des cruæ de faible à ooyenne imporance, I'impact de la reteûue dc Diama
figure sur le graphique de la page suivsnte (Iigufe 5-t.
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5A - COTES DU SENEGAT DANS tE C

Ce paragraphe traite de deux aspects importane pour les projets de développement dans
la valléo :

- la détermination des cotes nlnlmrler ct mexlmdes du fteuve en
contre-srison, esentielle pour le calcul des hauteun de pompage des
périmètres irrigués et les conditions d'alimentation des défluents

- la détermination des coæs atteintes par la crue artificielle et
I'estimation qui en découle du potentlcl en cultures de décrue.

541 - Contre-sglson

Les resultats s'appuient sur Ie modèle de propagation étudié par I'ORSTOM
donnant les cotes à débit constant pour différentes valeurs de ce débit en tête de
vatlêo (à Bakel).

Le tableau suivant résume les resultats obtenus :

Eltl3 t
ut€,

CÛIES (r 13,

50 r3/a

100 l3/r

?d} n3ls

3@ r3lr

500 r3lr

| @0 r3lr

12,1

1?'7

13,3

1t,7

14,4

15,7

4r0

(11

1'9

0r{

0r6

I

6'6

7r0

717

813

915

t0,E

517

7'0

Er5

lr6

?19

5r0

Ces chiffrec intègrent les pertes par évaporation et hfiltrati'on nds non les
prélèyencnt! de débiB pour I'irrigation (ai I'impact d'un éventuel chenal
navigable 'lans le lit du fleuvo).

A partir de la courbo de tarage établie à la sation de Bakel, et pour un débit
constant, les cotes en différene poioB du fleuve ont été calculée.r €n supposant
uoe vùiation linéaire entre les stations de jaugeage.

Le rêsultat de ces calculs figure sur le grephiqua de trr page suivante (figure 5-6)
(on notera que pour des débits inférieurs à 3fl) mt/s à Bakel, I'effet du plan d'eau
de Diama se fait sentir jusqu'en amont de Boghé).

2'l

?,6

3r5

I'O

5rl

619
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542 - Crue rrtlflclellc

r - Cotes rttclntes

A partir des 3 hydrogrammes correspondant à chaque typ€ de crue artificielle (4,
B et C) (cf. $ 531 al), le même modèle de propagation a permis de simuler les cotes
atteintes dans la vallée (par conversion des débits en cotes). La figure 5-6-l en
page suivante représente le résultat obtenu pour la crue type 'A'.

Daprès ce qui précède, si les conditions climatiques actuelles devaient persister,
ce sont de tclr nlveaux - induits par les lâchures de la crue artificielle - qui
seraient obsorvés dans la vallée.

b - Zones lnondéer

L'absence d'observations suffisantes (cf. chapitre 531-al - crues artificielles) a
conduit à construire un modèle simple (dit U.N.E.) permettant de calculer, pour
une crue artificielle, la surface inondée dans chaque U.N.E. ou Unité Naturelle
d'Equipement, ayec, pour hypothèse, l'égalité de niveau entre le fleuve et la zone
d'inondation. Le découpage de la vallée en U.N.E., basé sur l'étude Chaumeny,
figure en annexe, dans le dossier de plans.

L'application du modèle aux surfaces inondées pendant 15 jours donne les
résulag suivants :

9rfa irsdr pcrÛÉ
ptu ù ti Iqn (en br)

Rfve gra.rhe ulçrcepnt

543 - Concluslon

Les lignes d'eau catculées réelles que I'on observera en contre-saison seront différentes
de celles indiquées sur le graphique 5-6 en fonction essentiellemeût :

- du etrde de développement de I'lrrigetlou dans lr vallee
- des vrrlrtlons lnternensuellcr des besoins et eau totaur

Dans le cas d'un débit variant de 100 à 250 mt/s, lc marnage observé au niveau de
chaque point do pompage (hormis la zone sous influcnce de Diama) devrait être de
I'ordre de 1,00 m à 1,20 m.

Pour les niveaux de crues, deux cas peuvent sc présenter :

- dans l'hypothèse du melntien des conditions climatiques actuelles, lee cotes
en hivernage seront celles induites par la cnre rrtlflclellc

- dans le cas d'un retour à des coaditions plus humldes, les cotes observées
pourront, danc çsltains cas, déDrsser les nivcaux do la crue artificielle.

Yatléc cntlèrr
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55 . PROTECTION CONTRE LES CRI.IES

Ce chapitre a pour but de fournir aux concepteurs des projets d'aménagement une série de

données concornant les lignes d'eau observables en forte crue afin de pouvoir optimiser le

dimensionnement des digues de protection, en jouant sur les paramètres suivants :

- période de retour de la crue de référence déterminant la cote des

endiguemenB
- probabilité de submersion et chiffrage des dégâts encounrs, en cas de

elépassement de ce niveau de référence.

551 - Anelvse des cntes hlstorloues

Les niveaux maximum atteinb enregistrér à chaque statioû de jaugeage ont été
reprâsentés sur lc graphique 5-7 en page suivante. On a pu éonsater que dans la
génération des cotes, le volume global de la crue avait au moins autant d'importance
que le débit de pointe.

L'application d'une loi de Gumbel aur débits de pointe des crues à Bakel donne les

résultae suivants :

Pêrlodc dc retour
ou frêquencc T

(us)

Débttr dc pohte
(Q/ntls)

4 3lE
6 207- 72t6
t 186
9 265
9 9t5

l0 614
ll 374
u E74

2
5

t0
20
50

100
200
500

l 000

552 - Ecrêtement des cnres nar Manantall

Une analyse simplifiéc de I'effet de Manantali sur un certaio nombrs dc crues
historiques a montré qu'il n'y aurait pratiquement pes eu d'effet d'êcrêtenent en
présenco de la retenue.

Cette conclusion doit être rapporchée dc cellc mentionnéc 8u paragraphs 522 qui
indique que le pourcentage moyen des débiB de crues cotrtrôlés en période humide
n'était que de 30 à 40 96.

Bien que dans la pratique cet effet d'écrêtement ne soit tras nul pour toutes les crues, il
est ertrêmement délicat de le quantifier en termes de baisses de niveau.

En consequence, l'étude préconise Oe Cimeionner les endiguemenB de protoction à
partir des données des crues historiques, sans effet d'etténuadon.

3l
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553 - Courbcs dc fréouencc des cotes des crues hlstorloues

Les hauteurs maximales enregistrées aux différentes statioûs ont été ajustées
statistiquement à uûe loi de Gumbcl et soût représentées au graphiquc 5-t pour des
fréqueoces comprises entre 2 et 100 ans. Ce graphique servira de base pour l'évaluation
des hauteun de digue de protection.

On consatera que les écarts des cotes entre différentes périodes de retour sont faibles :

de I'ordre dc 0,50 m entre les fréquences décennales et centennales.

554 - Effets dcr endlquencnts sur les cotcs mexlneler

L'effet de rehaussement des lignes d'eau en crue du aux endiguemenB, a été étudié par
GERSAR-SOGREAH (lgtl) en fonction de différents stâdes de développement de
l'irrigation danc 14 vallée.

Le tableau suivant synthétiso les résulab obtenus :

130 0 hr
(rtedc 1.2)'

0rv
o16É.

O'V
0,5t
0'Q
0rô

' d'rprtr Brppot 8OGBA tr/cB8A& D&obcr fgsf (Bat tS)

En adopt"nt I'angle de vue du concepteur, on constatera cssentiellcmcût qu€ :

- le choix des cotes déændrq daos uûc &irge meeurc, des opdoû qui seront prises
drnr tç3 plans directeun dc chrqrc rlvc du flcuvc quant à I'exbnsion de
I'irrigation

- les optiolr uû€ fois arrêtées, il faudra tenir compte des r:rthmesd'aménagement et
des laps dc temps nécessaires pour arriver aur surfaces aménagées prises en
référence dans le tableau précédent. A titre d'exemple, le sado l-2 pourrait être
atteint, en considérant uo rythmc d'aménagement réaliste, au bout dc 25 ù 30 ans.
Dans ces conditiom, la décision de construire lcs digues jusqu'à la cutc défiûitive
en un ou deur phases est uoe question essentiellement d'ordre économigue.

È

pr

!
ti

,ij

I TAX

rAEDI

SALOE

8æHE

F00m

DAGAIA

3tÉ ô ftfçp:s* ô lrfrfgrtfcr
ùr tr ntl-

80 0(F hr
(stadc 2.2)t

1,05

7r*
1'&
1,11

0,E7

0rff,
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COURBES DE FREOUENCES DES HAUTEURS JOURNALIERES MAXIMALES
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56 . LES DEFLI.'ENTS

Ce chapitre g'intéresse aux bras actifs (ex. : le Doué) ou fossiles (ex. : le Dioulol) du fleuve, qui
constituent les défluents du Sénégal.

A l'état naturel, ils servent d'axes d'alimentation et de drainage des zones de walo on période
d'hivernage et de réserves d'eau potable et d'irrigation eû contre-saison.

Les dernières annécs de sècheressc et les amplitudcc réduitcs des cruel natuselles ont provoqué
une baiss€ de I'alimentation de certains brrs.

551 - Slturdon dur lc cedrc dc I'rorès-brneec

Le réseeu hydraulique consitué par les différents défluene est appelé à jouer un rôle
meJeur dans le développement de I'irrigation dans la vallée.

En contre-saison :

La sécurité d'alimentetion en eau apportée par les lâchures de Mananali permettra aux
défluents (du moins à cerhins d'entre eux) d'assurer, outre leur rôle classique de
fourniture d'eau prélevée sur leurs réserves hivernates, une fonction de vecteur
hydraulique ven do nouveaux périmètres irrigués, ea réduisant les investissements
requis en canaux d'adduction et en pertrrettart la généralisation de la double culture.

Co rôle majeur d'axet de développement pour I'irrigation dévolu à ces défluents, dont
I'aménagement prendrait un cerectère collectl{ I grrndc échellc ou'wotf , est
accentué par le fait que les terr6 irrigables à fort potentiel agricole (sols type Hollaldé)
se trouvent souvent à proximité immédiate de ces axes.

Dans certaines conditionlt, une partie des défluen8 pourreit être amenée à jouer, comme
on le verra plus loin, un rôle strict d'émissaire des eaux de drainage des périmètres (ex. :

cas du Delta, avec lc Djeus5) ou mirte, adducteur d'eau douce-émissaire de drainage,
danc ccrtainer conditions qui restent à déf-iûir.

En hivcrnerc :

La fonction principale des déflucns (adducæun et drain principal det zoncs dc walo) ne
devrait pæ être Dotabl€mort modiliéc. .,

Toutefois, selon lc type de cnre artificirU" ,"æoo et Fhydraulicité naturelle, lour
capacité d'emmagasinement pourrait ètre réduite.

Dans ces conditions, des équipemenb de contrôle du fonctionoement hydrauliquo de ces
défluena (équipement qui pourraient également s€ révéler utiles en contre-saison)
pourrrhot êtro envisagés si leur fafuabilité bbalque et leur jrstificetion économique
s'imposaient.

35
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562 - Prlncloeux déflucnts

Ce paragraphe traitc des caractéristiques des quatre principaux défluents : Dloulol,
Dhuclr.Douê ct Lrc dc Grlen: le car particulier du Dclta en aval de Richard-Toll scra
traité à pert

I - Lc Dloulol

Le Dioulol et le Diamel constitueront, lens prduger des optioos qui seront prisos
en matière d'cxtensioa de I'irrigation,lt'clé dc vûte'du d6velopp€neDt de la
région de l\datrn Leur fonctionrement hydraulique r principalemiat eæ é111dié
dqnr ts cadro de t'étude du Schéma Directeur d'Aménagcment de Matam (lgtg-
sATEC/SCET/SONED).

cl - Er rûwaeæ

La confluencc du Dioulol avec le Senégal se situe environ à 3 km en ârno1t du
village de Waoundé (cf. ptaû 5-10 en page suivante).

Les étudca oDt montré quc la misc en eau commenç3it lorsque lc niveau du
Sénégal stûoigoait 12 m NGS.

- Sitwtion orcicnc

A l'époquo, la présence de seuils dans te lit du Dioulol et la nécessité de remplir
la zpno de walo de Soringo faisaient que I'inondation n'atteignait I'aval de Kanel
qu'à partir de la cote 15 m NGS, dans le fleuve à I'entréo du défluen1; I'ampleur
de I'inondation du walo de Kanel dépend à ta fois du débit de pointe de la crue
(et donc de la coto) et du volume. .

- Situation rëcente

Afin d'assurer I'alimenadon cû eau des pcrimètres du projet Maam 1g (Hamadi
Ounaré, Orkadière), un reprofilage du lit du Dioulol a été effectué en i9Et, .e
qui dcvait entralner une eugmeûtation de le vitesso d'arrivê dc la crue, mais pas
nécessairement cellc do I'ampleur do la crue, er raison des scuils présen6 entre
Soringo ct Kanel.

- Niveaig atteins cn cng

Dens l€ cas de fortæ cruet, il cst vraisemblablc qræ bs ætGr attoioter prr lc
Dioulol s'équilibreroot avcc cetlec du Sénégel, ayqc copendant un coraia
décabge cn temps.

Pour lcs crues de moindre inportance et en particulier dans le cadre des lâchures
de crues artificielles, les simulations faites ont monré que I'hydrogramme
theorique de la crue'A'serait très voisin, du moins dans sa phasc de montéc, de
celui dc lr sruc historiquc & lnt éhldié per sATEc (cf. document 5-g pagc
suivaote).
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:
a2 - Cnnc-saisû

Dans la situation anciennc, le débit s'invenait en cas de baisse de niveau du Sénégal, le
Dioulol se drainant ven le flouve.

Le recalibrage du Dioulol a été dimensionné pour aslrurer un débit de pointe de pompage
de 6 ms/s, ttous une charge de 10,40 m NGS (soit un débit réel d'alimenation de 2 à 3
ntf). Ces lignes d'eau éablies à débit consbtt (cf. paragraphe 54), indiquent que pour
un débit de 150 6t/s b coto atteinte por le fleuve serait de 10,50 n NGS: dans ces
conditions, il y aurait compatibilité svec ler débia-objectifs danr le Dioulol.

Il est cependant probable qu'en fonction des options retenuæ pour I'intensificztion de
I'irrigation et du stade de développemert, lc débit fluctuere et pourre, dans certaines
conditions, attcindre deg vdeun Inférlcurcr, vraisemblablement voisines de l@ mt/s.

La présence d'un seuil naturel calé à la cote 9,00 m NGS dans le lit du Sénégal, devrait
pouvoir p€rmettre uno certaine alimentation, ce qui reste cependant à vérifier plus en
détail, I'hypothèse d'un aménagement plus conséquent (ouyrage de retenue en tête,
station de pompage d'appoint) n'étant pas à exclure.

b - Lc Ilirncl

La confluence avec lo Sénégal est situéc 3 km en aval de la sbtion hydrométrique de
Maram (cf. figure 5-12).

Par rapport au Dioulol, il est phs large et moins sinueux, pour un linéaire total bien
supérieur de I'ordre de 65 km. Il existe également sur le tracé du marigot un certain
nombre de seuils, limiant l'écoulement.

Le canal d'entrée est basé sur un remblai (avec piste) équipe de ponceaux d'alimentation
calés à une cote voisine de 6 m NGS. Durant les dernièræ années, le Diamol a souffert
également de pénurio d'eau, en particulior dans la région de Thilogne.

bl - Fqstâæststahiwusc

La nis€ en eau débute pour une cote du Sénégal proche de 6,05 m NGS (soit un débit
inférieur à 50 mt/s).

Les hydrogrammes (cf. figurc tll) do le crue de t97t (étudiéc par
SATEC/SCET/SONED) motænt uao quasi-égalité des niveaux avec ceur dc It etam
jrsqu'à le coæ t0 n NGS. Au-delà, il y e diræryencc du fait des débordcments dc la rive
du fleuve.Ia hydrogranmes mettent cn évidence la préscnce d'un seuil imporant entro
Bokidiavé et Thilogno (cote voisine de 10,40/10,fl) m NGS).

Il y a sensiblement égalité de niveaux entre Io Sénégal et le Diamel pour des cotes
inférieurec ou égales à I I m NGS, au-delà la cote obsorvée sur le défluent serait
inférieure de 0,50 m eaviroa."
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Les étudet SATEC ct ITALTECNA (projet ialien sur Matan) ont montré la présence de
plusieurs seuils compris entrc 5,70 et 6,50 m NGS sur le lit du marigot. D'après les études
SATEC, 6 m NGS sereit la cote minimale à maintenir pour essurer I'irrigation en contre-
saison (dans l'état rctucl du développenent der périmètrer irrigués). Or, un débit de 50
mt/s (à Bakel) garantirait seulement unc cote de 6,60 m NGS au confluent. n s€rait
possible de maiatenir un niveau de + 6,50 m en apportent dc légères modifïcatioas au lic

L'exploitation du Diamel à unc cote plus étcvée nécessiterait probablement la
co$truction d'un ouvrage roti-reûour ea têtc de défluent (Poat-barrage).

c - Lc lloué

Le Doué est le seul défluent assimilable à un bras pércnne long dc 22t km du Sénégal
avec lequel il forme I'Ile à Morphil.

La répartition des débie entre le fleuve et lc Doué vrrie en fonction du débit anont: elle
scrait de 55 S-45 96 pour une rnrlcur de I'ordre dc 300 mt7s. On estime d'autre part que
cette répartition ne sera pas influcncée par te retcnue de Diama

Le Doué joue et jouera un rôle déterminant daû l'aménagement hydraulique de la
région de Podor avec trois fonctions principalet :

. assurer le transit des débif do crues vers les zones de walo par I'intermédiaire
des marigob découpant I'Ile à Morphil

. répartir te débit lâché par Manantali ven les périmètres irrigués installés en
bordure

. servir d'émissaire de draiaagc pour cerains périmètres irrigués de la région.

cl - Fanrtîalorrrltlaû a lùan3c

I^a capecité d'écoulement importaotc fait qu'il y r et quril y aura - en cæ de snro
artificiellc - pratiquement égalité dc aiveeux avec le fleuvc.

' -.-

c2- Feûma:iffiædm

Le seul pâramètre détermiaant oodilient la répa4ition actuelle des débib serait te
crous€ment du chenal préw pour la navigation : pour dæ débie inférieurs à 300 ms/s, la
yart du débit transitée par le Doué sorait réduite do ptrls de l0 S, G€ qui pourrait avoir
des conséquences notables pour lcs périmètros irrigucr riverains. It faudrait également
t'rssttttr des conditioag drdimonatloa du Doué co cas dc fortc cxtensioa do I'irrigatioa
sur ce bras.
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d - Lrc dc Gulen

Il occupe uno position à part dans le groupe des déflueng : il a été utilisé depuis
longtemps comme réserve d'egu douce grâce eu contrôle du débit d'alimentation par le
Canal de la Taoræy à Richard-Toll.
Ses fonctions dans I'avenir soraient multiples :

. ellmentrtlon en eeu potable de Dakar (projet de Cayor)

. réserve d'eau d'lrrl3rdon (maralchage essentiellement)

. réserve de pêche

. site pour quelques culturce dc berger utilisant la décote du lac.

Les modalités de gestion et tes r€comnandetions concernant le lac de Guiers ne sont pas

eûcore fixé6 ct dépendent de plusieun études en cour : projet Cayor, projet
d'aménagement du bas-Ferlo, étude socio-économique, projet de réalinentation des

dépressions du Ndiael ctc.

Deux typoc de gestion sont envisageables :

. soit une erploitation à une cote déterminée par le niveau de Diama et l'ouverture
des vannes de la Taouey

. soit uno gestion à cotc variable, on laissant moûter I'eau per I'effet de la crue et
en isolEnt temporairement lc lac du fleuve.

- SiÛydion ssiæu

Lo lac était mis er communication avec le fleuve durant la pcriode de crue jusqu'à

équilibrage des niveaux. La fermeture des vannes permettait l'utilisation du stock pour
les différene prélèyemenb (SONEES, CSS). Durant les dernières années sèches, et
compte tenu de la superficie imporante, uno grando partie de I'eau s'est perdue par

évaporation et les besoins n'ont pu être totalement satfufaits.

- Eitldrin das Ic cdn dc lapès-furqc

Lc barrage de Diema pormettna d'sssurer un remplissage correct du lac de Guien en

cortre-$ison.

Parni les deux scénarios dc gestion envisagér plur hauÇ le scæd scmble présenter
plusieurs anûtagcs eo :

. pcrmÊtta[t un meilleur conttb des lâchurcc du lrc vers lca déprcssions : Ferlo
et Ndiael (si ces proje8 devaient sc réaliser)

. rftuisant les hauteurs do pornpagc pour les perimètres riverains

. pcrmettant la culture ou la mise cn pûturege des zoaes dénoyées par le

destockage

Le faissbilité d'un tel scénario reposo en graode parti€ sur la capacité du transit réelle du
caoal de h Taouey.
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57 . SCIIEMA I{YDRAT'LIOT.'E DETAILLE

Ce chapitre reprend les principales conclusions coocernant les conditions d'atimenation et de
drainage des périmètres irrigués existants ou futurs, décrites dens les 4 schémas directeur, en y
ajouant quelques commentaires ou élémene d'information complémentaires.

571 - Rêqlon de Podor

Outre les principaur ar(es hydrauliques précédemment décriB, Sénégal et Doué, il existe
un certain nombre de défluents seconddrer dont la liste (non exhaustive) suit :

. tes NGalenka, Wali Diala et Niamardé

. le Gayo, Madousa

. les Marda, Madousa Gaelonga et Diodge

. les Dadevol, Menga, Thiaolo, Wassitagui, Harao Hellum

Certains de ces marigots ont déjà été répertoriés comme ressources ou vecteun potentiels
dans des études précédentes (schéma d'aménagm,eent de Podor - GERSAR l9S3-).

r - Allncrttdor rt clr

Parmi les défluents cites, deux présentent un intérêt particulier : le lfGalenka et
le Gayo qui bénéficieront directement du maintien du plan d'eau de Diama et
pour lesquels on peut déjà envisager un développement de I'irrigation, après
anénagemenL
Pour les rutres, une étude spécifique devra être engagée pour déterminer les
états d'envasement de cs bras et leun potentialités en tant qu'adducteurs en
contre-saisoo.

b - Dnlne3c

- Gtuealiûs

Si I'on eû reste à un développ€ment moyenoement intensif de I'irrigation dans la
régioa, il n'est pas envisageable, r priori, sur ur plao économiquo, de prévoir un
émissairc dc drainage @nccntrant tour lcs reje8 dcs périmètræ (à I'ioverse du
cas du Delta, cornne oo lc vern ptus loin).

on doit ccpendant noter qu€ les sols salés sont présents jusqu'au niveau du
Bogh6. Danc co caq un systÈme de drainryo profond (typc Delta) devra êtro
envisagé sur plusicurs périmètres.

Iær sysêmes actuels d'évacuation fooctionnent selon deux menières :

soit par rejet direct dans le vecteur d'alimentation par ts liais
d'unG gtatioD d'exhaurc {'
soit par rejet direct dans des dépressioas voisines.

Ë
dr

T;
rl
fi
*
*_

#

f,p
-il

'#:
,i*,
.&i
,{:r'

Im

4tl



Les aménagemenB futurs devront vraisemblablement utiliser I'une ou I'autre de ces
solutions même si elles apparaissent pcu satisfaisant$ sur le plan de I'environnement
ct dc la selubrité.

Une troisième voie plus intéressante serait le rejet contrôlé, dans des zones à vocation
forestière ou pastoralc, de certaines eaur de drainage qui pourraient servir ainsi
d'irrigation secondaire.

- Qualîtë des æs dc drainagc

Il faut distinguer plusieun quatitér des eaux de rejet. Celler dues :

a) au ruissellement des eaux de ptuie
b) à la vidange des casien après inondation initiale (cas du riz par

exemple)
c) au drainage de surface des parcelles cultivées
d) au drainage protbnd (nécessaire sur sols salés).

Les eaux de qualité (a) ct (b) sont en général peu chargé'es en engrais, produits
phytosaniaires ou sel. Par cootre (c) et surtout (d) ont un taux dc concentration en sel
ou additif agricole nettemetrt plus élové.

- Paafiel dc rfuilinin des canx dc drainagc

Comrne mentionné précédemment, les eaux de type (a) et (b) pounont être - avec
certaines précautions - utilisées comme irrigation secondaire des zones forestières et
de pâturage. Cette fonction pourait être intégrée dans la conception des
aménagemenE, eD prévoyant - si la topographie le permet - des decharges sur le
rêeau de drainage principal permettnt de dériver les eaux excédentaires.

Un recyclage dec eaur de drainage, pûr mélange avec de I'eau douce et repompage
dans le rêeau, pcrmettrait de diminuer la concentration en résidns dor eaux rojetées
dans les voies d'cau Cetæ solution néritcrait cependant, avaût d'êtr,c adoptê, une
étude approfondic (rur la chimic deo eaux ea particrrlier).

- kja dûs tê nûa ts FaAeaa

Cette solution permet une dilution des offluong des caux qui nc pouront être
réutilisées selon les modes decris plts haut. L'arrivée de la période d'hivernage
permettra un lessivage supplémentaire. Le tempo de transfert dæ eaur chargées en
produits pourra êtro local,ement eugmenté eû utilisetrt I'un dec mmbreur merigots de
flle à Morphil oomme émissairc stricr
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- Rejd dott Iâ dépæsiæ

Ce système, p€U cotteul, présente un certain nombre d'inCOnvénients :

. les dépresions choisies devront éviter les mares pcrmanentes servrant

de ressource en eau potable (cet aspcct est à voir également en fonction
du développenent des programmes de puie ct dc forages pour

I'alimentation humaine)
. les sels cristalliscs après évaporation peuvent s'iafiltrer et contaminer

lcs sols agricoles voisins.

Les dépressions choisies devront être impérativement inondées par la crue artificielle
retenue.
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572 - Réelon de Metrn

Pour raison de facilité, la délégatiot pcut ètre découpéc en trois secteurs :

. Waoundé - Matam

. Irf,aam à le rouæ Thilogne-Kaédi

. Thilogne - confluence Doué-Sénégal

r - lcr tronçor : lVeoundé-Mrtrn

- Hbauçc

L'are hydraulique majeur est le Dioulol déjà étudié dans le chapitre précédent (cf.

Plan 2-5-10). Il existe un certain nombre dc marigoc secondaircs partant du fleuve
(le Flelol, en particulier) nais ils n'ont, semble-t-il, qu'un rôle très secondairo dans

I'inondation. L'rlimentation du walo se fait donc d'Hamadi ûrnaré vers Kanel par

remplissage préalable de la cuvettc de Soringo, puis progression par dévettement vers

le bras du Moua, qui alimeoæ la zono d€ wab dc Kaacl.

Les zones de walo situées immédiatemeût eû lmont de tvlatam roçoivont, outng lcs

alimentatiotrs êr provcû8ûoe de Kanel, ler crux du fleuvo per fiaærmédieiro dua
marigot lc Navol, mais soulemett en tr& fort6 cmes (cf. figurc 5-12).

A la décrue, lc drainago nâturel æ fait de la manière suivantc (d'apres SATEC) I

. en tmont, Pù retour vers le Dioulol

. en 1.al, par fioærmédiairc do Navpl (rctourvon lo fteuvo) ot per évactBtiot
vers le remblai d€ ta routc Ourossogui-Maam ven lG Diamet
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- Cannc-siwt

Seuls le Dioulol, 6[ danq une moindre mesure le Navel, sont ea eau. Partoug aitlsuss,
les seules réserves disponibles proviennent des mares résiduelles de la décrue (cas des
zones de Soringo et de Kanel).

b - 2èmc tronçon : Mttem-routo dc Tbllogne-Krédl

L'axe hydraulique majeur de cette zone est le Diamel, déjà étudié dans le chapitre
precédent (cf. Ptan 5-12). Ce dernier transporte les débis vers Thilogne avec, rlt
passage, une alimentation par le biais d'une importante zone de walo située au sud de
Dondou.

L'alimentation au-delà de Thilogne ne se fait que lorsque le niveau du Diamel
dépasse 12,30 m NGS (d'après SATEC).

c - 3ème tronçon : Thilogne-Confluent D,oué

Les informations manquent sur cette zone (non complètement étudiée par la SATEC)
marquée par un réseau assez dense de marigots secondairer. tr scmble que parmi ces
derniers, les bras situés pres de Dial ne jouent un rôle d'adducteur qu'en cas de crue
exceptionnelle et quc leur fonction principalc sereit lc dràinage de la zone verg le
fleuve.

Dans cette région défevorlsée sur utr plan hydraulique, oD note cependant la présence
de plusieun marigots issus du fleuve (le Oualtoundé en particulier), rejoignant
onsuite la boucle du Doué, qui pourrrient jouer, si celà était confirmé par une étude
détaillée, un rôlo d'adducteur er contre-saison.

Concernant le drainage des périmètres existanb ou futurs, les conclusions données
pour la région de Podor peuvent être reprises en notant toutefois que I'absence de sols
sales dans la délégation ne devrait pas imposer de système de drainage profond.

573 - Réelon de Bekcl

Les deux axes hydrauliques principaux sort le Sénégal et le courr iaférieur de la Falémé, s'il
se confirmo quo eetto &rnière est sou! I'influencc du remou du Séoégal. Lr topographie
particulière de la haute vallée fait qu'il n'y a pratiquemeat aucuD défluent ou merigot notable
(à I'cxception d'un brss alimenbst le walo de Moudéri).

Dans la situation avent-hrrago, I'irrigatioÊ en aontro-saison a été fortcment handicapée par
I'absence ds ressources en sau garanties (en particulier sur lo Falémé dont le tarissement est
important), les seuls prélèvemen$ se faisant dans les mouilles ou fosses pérennes, présentes
dans le lit des rivières.

La specificité de la zone de Bakel est la possibilité - qui reste à préciser - d'aménagements
possibles de reteaues collinaires dc faible imporance sur phsiours bassins versao8 de petir
affluenB d€ la Falémé, avoc uno vocatioa mixte : irrigatioa-élevage-pêchc.
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574 : Schémr hvdreulloue dn llelte

Le paragraphe a fait I'objet d'ua rapport prrticulier (Annexc C : Schéma hydraulique du
Delta) alnexé au Rapport Schéma Directour de Dagana. L'étude avait pour but d'étudier, sur
le plan technico-économique, les différentæ solutions d'amélioration du réseau hydraulique
(adduction d'eau et drainage) devonu inadéquat compte tenu du développement actuel,
ertrêmement rapide, de I'irrigation daas le Delta et des perspectives d'extension futur$.

Nous en rappclons les principalec conclusioo! :

A - Allmentatlon cn eau

. La retenue de Diama, en maintenant un plan d'eau constut, permet I'alimentation eD
contre-saison des principaux défluents: Gorom, Lampsar et lac de Guiers; ce dernier
pourrait é'rcntuellemeût a$uror un rcmplissage de la valléc du Ferlo et de la
dépression du Ndiael, en hivernago.

Lc stockage réalisé D€ p€ut pas cependant couvrir les préièvemen8 (on irrigation, en
particulier) : le maintien du niveau d'eau dcvra donc être assuré par tes hchuree de
Mananali en contre-saison.

. L'alimentation actuell€ des axes et des infrastructures hydrauliques se fait par
différene moyens :

Dn hlvernegc: par gravité au traven d'ouvrages hydrauliques, implantés sur la digue
de rive gauche ou par pompâge direct au fleuve.

En contre-srlron : par pompage en tête de défluent (cas de la sation de Ronq pour le
Gorom-Lampcar) ou dqns le fleuve pour les périmètres irrigués.

Le réseau d'adduction actuel est représenté sur la figure 5-13. Afin d'estimor les
bcsoiB GD oau à long termo, il a été sélectionné ?2 mrræ d'aménagement futur qui
porteraient le surfecc totalc irriguée dans h Delta à 6 2& ha (culrurec industriGlles -
CSS et SOCAS - compriscs).

- nMtats & loults hydranliqu

Les deux polnB principaux à retenir sont :

. I'insuffisance de capacité du système - station de Ronq,/Gorom
amont-

. les poesibilités importantes offertel, per cuntre, per lc @mm aval ot b
Lanpsar.
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- CæJllsia

Sur cette base, trois solutions ont été mises en concurrence (cf. schéma 5- l4). La solution
r' 3 apparait comme le meilleur conpronlr :

. sur le plan du cott, elle est inférieure de 50 à 65 % aux autres solutions

. par la création d'un canal supplémentairc (adducteunt du bas Lampsar), elle
pcrnet :

- d'assurcr une meilleure qualité d'alimentation en eau de la ville de St-
Louis

- de rendre possible le développement de I'irrigation daas les zones
alimentées par le NGalan (communauté rurale de Gandon)

- en transformant le Gorom aval en adducteur d'eau douce, de limiter les
risquec de penétration d'eaux chargées dans Ie parc du Djoudj.

Le réseau d'adduction à long terme établi selon ces principes est représenté par la figure
5-15, pour I'option de développement de I'irrigation envisagée (soit 66 240 ha irrigués).

!g3À: Les numéros des nouveaux périmètres (ex : Ql2, P5) sont ceux utilisés par
A.GIBB drns le rapport Schéma Directeur de Dagana'. Il r'y I lucune
correspondrncc entre cette numérotation et celle utilisée danc lç Plan directeur.

B - I)ralnaec

Dans la situation actuelle, lcs eaux de drainage s'écoulent principalement vers des
dépressions (NDiael, Noar, KranKaye, Pardiagne) des marigots (Gorom amont) et le lac
de Guiers (cas de ta CSS).

Il n'est plus jugé acceptable, sur un plan de I'environnement, de maintenir ces rejets
d'eau fortement salées et contaminées et le développement futur de I'irrigation nécessite
de prévoir un autre système. Il est necessaire également de préseryer et d'améliorer la
qualité des ressources utilisées pour I'eau potable. Le schéma actuel de drainage est
représenté psr lt figure 5-t6.

- nêrltltats dc louly* hrtraûqrz

Après comparaison avec d'autres solutions (bas Laopar, émissaire artificiel au Sud de la
RN2) et en fonction de I'implantation des zones d'irrigation (actuclles et futures),
I'utilisatioo du Djeuss comme émissaire principal semble s'imposca

Plusieurs variantes ont été testées en fonction de deux éléments :

. lr possibilité de déchrryer ou non une partic du réseau dec débits imporane
(ruissellement, eaux de vidange des casiers) vcrs les dépressions naturelles, ces
eaux étant peu polluées

. le raccordement du Djeuss au fleuvc sclon deur voier :

- variantc Nord par Makr Diamâ ct déversement ca aral du barrage
- variante Sud en emprutrtânt le Djeuss aval ct rcjet en anort de Dakar-

Bçeo (c{. figure 5-17).
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Une 5ème variante, dite réduite, a été étudiée en réduisant les débiB transités par
raccordement de certains périmètres au fleuve.

- CaæIusia

Le tableau suivant fixe les ordres dc cotts des solutions étudiéec (situation à long
terme) :

Oollll Ef r|l ct (E- l5l

Ces cotts intègrent les infrastructures de raccordement des périmètres à l'émissaire. La
solution émissaire réduit avec épandage (variante Nord) semble s'imposer :

. la variante Nord est pratiquement obligatoire si I'on respecte le choix fait pour le
reseau d'adduction (canal du bas Lampsar et Djeuss aval)

. le raccordement de certains périmètres, situés dans la partie Nord du Delta, à
l'émissaire principal est très onéreux : la solutioo de rejet des eaux de ces
périmètrec vers le fleuvc limitc lcs cot8.

L'étude conclut à la nécesité d'engager des investigations supplémentaires cotrcernaût:

. la capacltê réellc d'êcoulcment dc l'émissairc proposé, sur la baso d'uno
campagne de levés topographiques

. la qualltê réellc des eaux do draiaage et lcur impact sur I'eovironnement Gn cas
de rejet ven lss dépressionr

Y.riût I UÙir|b
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INTRODUCTION

Le Fleuve Senégal est désormais régularisc depuis I'entrée en service des deux barrages de

Mananali et de Diama, équipements bientôt complétés par lr digue de la Rive Droite.

Cet ensemble pormet maintenant le développement des aménagements hydroagricoles de la
vallée.

Le Plan Directeur de la Rive Gauche du Flouve mis à l'étude dons le cadre de l.'Aprcs-
Barrage, a pour objet dc proposer les voies de co développement pour les vingt cinq ans à

venir. Au demeurant, cotte mise en oeuvre ne se fera pat ea terrain vierge de toute initiative.
La vallée, depuis do nombreuscs années et tout spécialement au coun des vingt dernières, a

fait I'objet de nombreuses études, d'aménagemenb très divers et d'expérimênrôtions variées,

le tout sous la conduite d'une société d'aménagement dont le statut et les missions ont eux

aussi beaucoup évolué. Ce capital de connaissances acquises sur la population bénéficiaire du

développement et sa capacité à I'assimiler, sur I'intérêt relatif des divers e'nénagements, ainsi
que sur la forme et I'efficacite de I'outil do développement régional, mérite d'être andysé à

I'entrée de cette nouvelle phase. Il est naturel de prendre en compte réussites et faiblesses du
passé récent pour assooir avec réalisme les choix économiques, techniqu$ et structurels qui

ûrarqueront I'avenir.

Cet effort d'analyse et la présentation des recommandations qu'elle permettre, tel est I'objet
de ce diagnoetic. Celui-ci pourrait porter sur un inventaire exhausif ct l'étude très

minutieuse de toutcs bs situatiou qui sc rencontrent sur le fleuve.
Une tellc ertrcprisê nécessiterait des moyenr et uû temps hon de proportion avec ce qu'il est

utile de mettrc à jour. Oo note, dès los premièrec obcervations, qu'appraissent des poitrts

d'appui tellement fort qdon pcut p€nscr quc plus de précisions ct plus dc temps n'auraient
fourni que der nuancel, mais pas vreimont dc nouvcaux élémeaB déterminanB à prendrc en

oompte. Ceci n'erclut pas pour I'avenir la mise en chanticr de réfloxions approfondies sur tel

ou tel point particulier.

Arlssi te diagaostic r'appuiera sur I'analysc d'un échantillon représentatif des situgtions

rercontréer dans lcun différentes composant$ : modes de geetion, structuræ physiques

d'aménagement, fonctions remplies par les diven actours de I'aménagement.



I . METHODE DE TRAVAIL

l1 - Lee tnnroche:

Les systèmes d'aménagement peuvent s'analyser sous trois angles de we dont le
croisement permet de les comprendre et d'en apprécier la valJur et les faiblesses.
L'analyse critique des situ,ations représentatives selectionnées sur le terrain et auprès des
acteurs a été conduite sous ces trois anglæ de vue :

- les modes de gestion
- les structures physiqucs de I'ensemblc améaagé
- lcs fonctions dont I'enchainement pcrmet ta réalisation et la mise en

valeur.

Pour éviter toute confusion dans I'analyse, il a paru utile de préciser le contenu des
termes qui seront employés dans ce rapport.

llt - Lcr nodcr dc aertlon

chacun des modes de gestioa se définit par la nature et l'étendue des
responsabilit* qui incombent tu gestionneire. Les trois cas de figure classiques
sont préseD6 dans la vallée.:

r - r,c nodc prlvé (paysannal ou d'entreprise) dans lequel la gestion est
assurée par I'usager lui-même. celui-ci dispose des moyens de la
production et profite librement des résultatr. Ceci n'interdit pas qu'il soit,
à un stade ou à I'autre, bénéficiaire d'ua appui technique su finançie1.

b - Lteutogestlon pour comptc commut d'un ouvrage ou d'un ensemble
d'ouvrages d'usago cotlectif. En pareil cas, les usagenr s'associent pour
gérer ensemble dans un cadre communautaire un bien qui profite a iogs.
Pour cette gestion, leur responsabilité est portagoe. Les gsagers æsociés
peuveDt avoir défini ensemble ce bien commun, ou I'avoir rcçu d'un tiersqui le leur romet en main propre danc sa état qu'its accept€nL L'accord
suppose alors qu'ils admettent que lo bien répondra aux objectifs qu'ils
pounuivent en commun.

c - I. scrvlcl publlc dane loquel I'Etet ou son 6gaççgsisnnEire assure la
fourniturc à I'useger individuel ou à I'assochtion d'usagcrs, d'un moyen
dc production (ræsourge eE eau Êt servicc conncxes) contre uoe
rémunération définie par la puissanæ pubtiquc. Cette rémuaération peut
rovêtir différentes formes; clle est direcæ soru la forme d'une reOevtce
tiée à la fouraiture dc la ressoursc, ou indirccæ sorn forne d'impôt lié à
la production ou à ra coasommation du produit. Dans ce second cas, rir
ressource peut apperaltrc à I'usager comme entièrement gratuit€. Il y a
combinaison deg &ux formes quand I'empr,oi de h rcssourcc est
partiellement subventionoé, co qui egt & fait b ces qurnd trr redevance ne
souvre ps entièrement lo cott do h fournituro.

t:
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It - La fonction de réellsetlon couvre la phase des travaux, englobant I'appel

d'offres et I'attribution des marchés, I'exécution ot le contrôle des

ouvrages, les réceptio6 et le remisc de I'aménagemett aux futurs
exploiants (service public, collectif, iadividuel).

ttl - La fonction d'exploitetloa a la charge de gérer la ressource au bénéfice des

usage6, de promouvoir la mise en valeur, de fairo appliquer les règles de

fonctionnement qui s'imposent à tous, of d'assurer la rentrée des

rcdevances liées à I'emploi de la ressourcc. Cctte fonction æut être intcrne
à I'outil de service public ou assurée pour le compte de I'association

d'usagers.

lv - La fonction d'entretlen counntn première dec trois fonctions principales

de la maintenancc, concern€ I'ensomble des actions qui doivent êtro

assurées aur premien niveaux d'intervention. Elle ne nécesite ni
compétence specialisce ni emploi de moyens matériels lourds ou
t€cbniquenetrt $éciâlisâ. Sa mise on oeuvre no requiert que I'acquisition
d'un savoir-faire simple. A b portée dirccte des usagers, cette fonction
peut ne pas ètre monétariséc.

v - Le melntenlncê spéclrttséc préventive ou corrective (dépannages), tout
aussi eesentielle à la pérennisation de I'aménagement, necessite ua
processus de programmation régulier pour la première et une oryanisation
particulière pour la seconde. Elle ne peut être exécutéc que lorsque trois
conditions sont remplies : mise en oeuvre d'un savoir-faire spécialisé,

emploi de moyens lourds ou techniquemetrt élrborés, disposition de

ressources frnancières suffisantes.

vl - Le renouvellcnent, le rénovetlon ou le noderuisetlo! p€uvent débordcr lo

cedre strict de la maintenance de pérennisation. Ils s'imposent sous lc
simple effet du vieillissement normal des ouwages. Le problèmo !€ posc

de leur financement soit par lr capitalisation de provisions, soit par

I'emprunt. A I'ertrême, quand les dcur premières fonctions d€

maiatenance sont longtemps défeillâûtss, on sc trouyo dans b cas de la
rébabtlitetlor, nécessairc quand lc vioillistcment e[t anormal et qu'il
compnomet Itavemcot les objcctifr mêmes de I'aménagcmelt

vll - La fonction dG rulvl-évdutdor boucle le prose$6. Mémoirc du
gestionnaire, c'e3t I'instrument de mesure et do réflerion par lequel
pa53ett tous lec 'feed bæk'gui 1ærnettent dq faire progresser toutet l€t
comp6aotes du systèmo d'aménagement (modes de gestion, structur0S
physiques, fonctions). Il n'cst pas nécessairo que cot instrumont soit trèt
comptiqué pour être efficacc, mais il est indispenseble que scs obiectifr
soient bien définis par les gestionnaires eux-mêmes selon leurs besoinr

prop1e3.
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12 - Les svstènes orésents dans h vallêe ct lr reconnelssancc

Un très grand nombre dc situations trà contrastées sG rencontrent, qui diffèrent par leur

taille, leur conception, leur mode de gestion, quelquefois leur objectif. Ce sont læ critères

typologiques qui ont été retenut pour sélectionner les aménagemenB représentatifs à

analyser en ajouant aur observations du terrain celles des principaux acteu$ qui ont pris
part aux réalisations.

Précisément les critères typologiques sont les suivants :

- le mode de gestion

- la conception

- la aille

- I'objectif

- la localisation

- le fonctionnemeDt hydrauliquo

- fétat

privé (ll), autogestion (12), service public (13)

rustique (21), élaboÉe (22), riche (23)

très faible (31), moyenne (32), imporante (33)

la survie (41), la production partiellement
commercialisable (42), la foncti'on structuraûte
(43)

Delta (51), Podor (52), Matam (53)

ligne d'eau haute (61), ligne d'eau basse (62), 2
niveaux (63)

initial (71), à réhabiliter (72), réhabilité (73).

Le classement typologique des aménagements analysés est prcsenté dans le ableau ci-après.

tr a été ébbli après discussion à la CAB, puis à la SAED et conplété sur le terrain pour
prendrc en comptc certaines originalités.

Chaquo aménagement reconûu et analysé fait I'objet dc l'établissement d'une ficho de

16çsnnaissanc€ qui est jointe er aûners. Ces fiches comportent trois volets :

- un volet d'identifïcation : localisation, surfacG, fonctionnemoot hydraulique,
mode dc gestion, âge, cott d'investissement à fhecare
aménagé, tounce dc financement, actout! de la
réalisation, éventuellement réhabilihtiot,

- commentaires sur la structure d'améoagement,

- coûrmentaires sur le mode de gestion.
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13 - Les ecteurs

Dans la succession des fonctions d'aménagemeot beaucoup d'acteurs interviennent. Le
plus grand nombre a pu être rencontré : Cellule Après-Barrage, représentaûts de
l'Administration Sénégalaise, responsables de la SAED et assisants techniques, bureaux
d'études et ontreprisæ, usagen individuels ou associés, bailleurs de fonds.
Pour faire simple, or p€ut les grouper en deux catégories pour I'analyse, ceux qui
détiennent le pouvoir et çeux qui apportent un savoir-faire. Les premiers sont les

décideurs qui peuvent se doter de moyens de contôle ; se sont coux qui disposent de la
ressource financière pour la transformer en service ou en production. Les seconds

agissent sous contrat ; ce soût par essence des prestataires de service. Au sein même
d'une société de développement comme la SAED, ceroins responsables appartiennent à

la première catégorie, d'autres devraient n'être que fournisseun de service. Les usagen,
dès qu'ils rémunèrent la pérennisation de l'aménagement, sont décideunt et devraient en
jouer le rôlo. Les bailleurs de fonds, de par leur statut même, peuvent avoir un rôle tout
à fait ambigu dans la mesure où, sans être par essencc décideurs, ils sont par nature à la
source du financement. Enfin on sait qu'il n'est pas nécessaire de détenir tout le savoir-
faire pour assurer la fonction de décideur quand ce dernier sous-traite.

Ce rapide développement n'est fait que pour souligner quelques règles qui méritent
d'être respectées dans la relation entre les acteun intervenant daas le fonctionnement
des systèmes d'aménagment.

Toute dérive de ces relations, toute confusion dans le statut des acteurs, eotraînent
inévitablement des dérèglements dans le système dont quelques effets, la plupart très
apparents, sont perûicieux :

- déresponsabilisatioo des vrais décideurs
- oubli pur et simple de certaines fonctions
- surenchérissement des aménagements
- contestations et blocages.

S'il y est fait allusion ici, c'est que toutes ces situations oot été rencontrées.



2 . ANALYSE CRITIOT.'E

2l - Le eéouencc des fonctlons d'rnénegencnt

Les développements qui suivent, dont les uns décrivent les fonctioonements actuels et
les autr$ soulignent les qualités ou lcs défauts les plus apparenb, réunissent les
observatioas recueillies auprès dæ nombreux acteur qui ont été rencontres.
Ces observations sont regroupées succossivement au titre de cbacune des sept fonctions
d'aménagement. Le plus souvent possible elles sont illustrées par des exemples précis
relevés sur le terrain dont plus do détails sont donnés etr anûexe.

2lt - Le concepdon

Pour les eménagements réalisés sur fonds publics quellc qu'en soit I'origine, cette
fonction est actuellemont, et c'est le cas depuis de nombreuses années, assurée de
façon- quasiment exclusive par le Bureau d'Etudes et de Contrôle (BEC) de la
SAED qui e pris la suite de plusieurs services chargés pratiquement des mêmes
fonctions (DPA, BEP, avant lui).

L€ BEC couvre toutes les tâches d'étude (planification, schémas, Avant-Projets
Sommaires, études de faisabilité, Avant-Projets Déaillés, Documents de
Consultation des Entreprises). Il coiffe eû outre la supervision des travaux après
avoir procédé à leur dévolution et à la mise au point des marchés, ainsi que le
cootrôle des plans d'exécution des ouvrages.
Il prononce les réceptions provisoires et définitives sauf pour les travaux de faible
dimension qui sont suivis par les délégations décentralisées.
Les tâches couvertes par le BEC sont presque tout$ sous-traitées à des bureaux
d'étudo extérieurs sélectionnés sur appel d'offres.

Le BEC fonctionne au plan de la conception comme un service public, garant du
bon rrsage des fonds publics, quel que soit le mode de gestion futur des
aménagements, sans aucune contrainte de la part des futun exploiane.

A I'invcrso, Dour les aménagemen8 d'initiative privéc, la conception est assurée
par les ulagens promoteurs du projet saos aucune intervention do I'instrument
régional qu'est la SAED, et do fait sans aucuno cootraioæ normative ou
règlementaire @ncernant I'usage dc la rq$ource hydraulique.

Dans quelques crur, c'est le bailleur dc fonds qui impose la conception saos aucun
lion avec I'instrument régional (Plits 'italiens'de Podor, périmètre de Thiago-
Guien dit ' japonais'). Le bailleur de fonds peut aussi p€ser sur la conception,
même quand le financement passe par la SAED (périmètre dc Diomandou,
programme Maam ltr).

Mais il arrive que des initiatives privées r'inspirent largement des conceptions
définies par la SAED. Cest le cas des nombreuses copies de PIV (Ndouloumadji -
Dembé, Kanel), fréquemment avec le conseil technique des délégations.
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Dans I'ensemble, le fonctionnement constaté a permis de formuler les remarques qui
suivent :

l- La conception est pratiquement déconnectéc du futur exploitant. Cette rem.rque
vaut tout d'abord à I'intérieur mème de la SAED dans laquelle la décentralisation
n'a pas encore subordonné les choix du BEC à ceux des Ingénieun Délégués bien
que ces derniers soisnt organiquenent læ décideun. Les Ingénieurs Délégués
font tout de même observer quc les chosec évoluent dans le bon sens sur co plan.
La remarque vaut surtout en outre pour cc qui concerne les usagers, futurs
gestionnaires, qui sont lnenét dans ls3 faiB à 'recevoir'un produit clé cn main
sans consultation préalable et sans qu'aucune aaimation n'ait préparé la remise
des ouvrages. Les deux exceptions de Cascas (projet hollandais) et de
Ndouloumadji-Denbé du programme Matam III, sont notoires, surtout la
seconde qui montro combien il est nécessaire d'aller bien au-delà des seules
onquêtes socio-économiques familières au projeteur.

L'initiative privée n'est subordonnée à aucune contrainte, ni normative, ni
règlementaire de quelque autorité que ce soit. L'absence de contraintes peut
évidemment faciliter I'initiative. Mais le 'laisser-faire' intégral ne place aucuae
barrière à I'exploiation minièro de la ressource. Cest te cas des rizières
spontâoéæ du Lampsar dont I'absence de drainage provoque la salinisatioû et la
stérilisation progressive des surfaces exploitées.

Les choir techniques soot fréquemment cootradictoires, faute de directives
normatives qui soient acceptées par tous. Ces contradictioos provoquent des
difficultés de gestion (grand périmètre de Matam dit'italien'en opposition avec
les orientations du programme Matam III), ou même des rejets (micro-
réalisations de Podor localement placés en compétition avec les PIV dits'italiens'
ou ceux de Cascas d'initiative hollandaise). Cettc situation n'est pas entièrement
négative dans la mesure où elle a permis la floraison d'un extraordinaire
laboratoire d'expérimentation. Cest sa persisance indéfiaie qui serait très
néfaste.

L'absence de véritable 'potroir du terrain' laisse trop de place aux innovations
incertaines du projeteur quand elles ne sont pas fortement étayées par une solide
connaissance des problèmes d'exploitation et de maintenanco. Certains choix
techniques innovan8 des projets de réhabilitntion se traduiront, sans doute, par
une aggravatioo des cotts d'entretien et, plus graye peut-être, par des rejets ou
des abandons, le processus mêmc qui e inexorablemont conduit à ra
réhabilitation. Ce point scra repris ci-aprà ù propor des fonctionr d'exploitation
et de meiûtcnaoct.

Une ccrtaine instabilité de la conception provoque de nombreux cas de reprise
des ptanr ou des travaux. Cette instabilité engendre nécessairement uû
surenchérissement des projee bien supérieur à ce gu'on constaterait si I'option
était prise avtnt la nise en chantier (Amadi-Ounaré, Thiagar). Cette situation
procèdo surtout de la volonté initiale dc réduire les cotts ('il fat rentrcr dans les
enveloppes'). Pire, si cette volonté induit une insuffisance des études techniques,
elle peut s€ traduire par des drames à I'exécution (Diomandou) qu'il est
parfaitement illusoire de chercher à faire supporter par I'entreprise.

lll -
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vl - clest très fréquomment le même bureau d'étude qui conçoit, sélectionne

I'entreprise, supervise lcs travaux et les réceptionne. UnitC de vue cortes, mais

aussi risque de voir défendre sans aucune remise en question les choix initiaux
discuables. Ce défaut serait tempéré si les tâches éûrient confiées à d€ véritables

spocialistes de chacune d'entre ellæ: un excellent ingéaieur aménagiste n'est pas

nécessairement compéteût pour la supervision des travaux. Il est vrai qu'il est

difficile de spécialiser à un niveau convenable quand I'assiette des unités

d'aménagement est trop faible. La création dec divisioos d'aménagement et de

gestion des eaux (DAGE) pourrait ouvrir la voic à ute correction si davantage de

pouvoir était organiquement confié aux Délégatirons.

vil - Les cooceptions ne tiennent pas suffisamment compte des contraintes de

I'exploitation et surtout de la maintenance :

. pistes ou cavalie$ souvent trop étroiB

. trois canaux parallèles dont le canal central est impossible à curer

. bras de potence de levage trop court sur un ouvrage d'exhaure

. grilles impossibles à dégriller

. cage métallique de protection d'appareillage de régulation non

manoeuvrable
. caoal primeire de section recangulrrire très difficile à curer
. pott roulant sans echelle pour mise en place du palan

. mauvaise protection anti-corrosion de certains appareillages

. abseoce de prgtectioû Contre leS eaux sauvages sur des ouvrages

imporanæ.
. etc.

212 - Lr réellsrtion

Quand la réalisation de I'aménagement résulte de I'lnldetlvc prlvéc, cet amémgement est

fait de façon rustique, quelquefois sommaire. Il s'agit d'aménagements terminaux soit

isoles (Kanel), soit rassemblés en gnrppes (foyer do Roncq dans le Delta). Les travaux sont

presque toujours exccutes avec des engins préseng dans la zone pour la réalisation

d'autreg travaux (travaux publics, travaux de la SAED). Cette utilisation peut alors ètre

considérée comme marginale ce qui contribue à en abaisser artificiellement le cott.

Il n'a été obsorvé aucure insAllation stable d'entrepreneur de travaux publics daûs la

vallée, contrairement eux cas doc entreprises de travaur ruraux.

Presquo toujoun, les initiativ€s privécs ott reçu uo caup d'épaulc, touvent déterminant,
de la SAED: fourniture de GMP neuf ou d'occasion" coatribution d'un mécanicien pour

la réparation d'un goup€, intervention d'engins dc travaux de la Régie. Cette présence de

ta SAED apparait alors commo un facteur significatif de la réussite do ces projeb
(Ndouloumadji-Dembé, Kanel).

Quand !r réatisation concerne des aménagments financés sur fonds publlcs à travers la

SAED, elle est confiee sur appcl d'offres à des entreprises doat le siège est à Dakar.

L'encbalnemeût des actions cst celui des marches publics : appcl d'offres, dévolution,
contrat d'cngagement, trsvaux, suporvision, récoptionr provisoirc et définitive, remise

des dossien de recolement.
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L'appel d'offres, organisé par le BEC, utilise les dossien d'APD complétés par les
Documents de Consultation des Entreprises (DCE). Sauf cas limite à des travaux de faible
importance qui sont lancés par les Délégations (exemple : trayaux de réhabilitation de
Thilène), la consultation et I'analyse des offres sont faites par le BEC, sur les deux
critères de la qualification et du moindre prix. Cest la commission des marchés qui
prononce I'adjudication.

Cette commission, présidée par le secrétaire général de la SAED, et composée par ailleurs
du Directeur de la Formation, du responsable de la Cellule suivi-évaluation et de
I'Adjoint au Directeur de la Rizerie de Ros-Béthio, ne peut se prononcer, étant donné sa
composition, gue sur la forme. La Délégation et le BEC ne sont présents qu'à titre
consultatif.

L'adjudication est confirmée par le PDG et soumise à I'approbation du bailleur de fonds.

Le marché est mis en forme par le BEC.

Les plans d'oxécution des ouvrages sont confiés à I'entreprise. tr arrive que cette tâche
nécessite de sa part une reprise très importarte, soit qu'elle estime les études aotérieures
insuffisantes (c'est le cas pour certains bureaux d'étude jugés peu crédibles), soit que la
topographie soit trop légère (plans réguliers au l/2000e dont la densité des points
correspond au l/5000e). Il arrive aussi que des normes nouveiles soient imposées par le
maltre d'ouvrage, apres I'adjudication.

La phase de travaux proprement dite dispose très souvent de délais gnani6e6ent jugés
trop courB. Cette dernière phase avant mise en service du projet, arrive en fin de course
dans une planification qui a dérapé, ce qui explique son resserrement. La supervision des
trayaux est souvent jugée comme inutilement tatillonne (résistancc d'échantillon de béton
à 27 joun exigés 

^ 
325 ban pour des bétons peu sollicités, compactage de très petis

remblais à 95 96 de I'optimum Proctor) alors qu'elle est par ailleurs très laxiste (emploi de
poutrelles métalliques de récupération à Thiagar, appareillages de régulation bricolés à
Kassak-Nord). Généralement cependant, les travaux sont corectement exécutés, selon
les prescriptions du cahier des charges. On rencontre néanmoins des anomalies (absence
de revêtement latéritique à Thiagar, erreurt de planage, malfaçons de joints, absence de
parafouilles, construction fantaisiste d'un ouvrage de régulation à niveau aval constant à
Nianga-extensioo) ou des fautes g,raves qui sont dtes aux prescriptions elles-mêmes
(revêtemeng de Diomandou).

Les attachemenûr, contradicûoires, sont traduiæ eo décompte provisoire par I'entreprise.
Le circuit de règlemcnt cst très long :

- visa du contrôleur de travaux
- visa du BEC (ingénieur superviseur, puit chof du BEC)
- vise de I'lngénieur Délégué (qui peut précéder celui du BEC)
- visa du sorvice des marchés
- visa du PDG (ordonnateur)
- visa de la compabilité SAED
- visa dc la Direction des Invstisscmen8 è f,)akar
- enregistrement du baillcur de fonds qui mandatc.
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Les procédures d'exonération pour dédouaaement des matériels import6 gont souvent
très lent$ et lourqca de rebrd.

La réception provisoire est prononcée en principc en présence de I'Ingénieur Délégué. Sa

participation reste tout de même très formellc.

La mis€ en servicc, rapidement après, permet I'exécution d'une première campagne
d'irrigation. Les dégradations hydrauliques, dont la plupart doivent être considérées
comme oormales en exploitation, sont supportées par I'entreprise qui ost tenue de
rcmottrc en état avant réception définitive.

Les dossiers dc recolement sont préparés par I'ontrepriso. Cerains sont complets ;
d'autres, trop semblables aux plaas d'exécution initiaur, sont peu crédibles. Le visa du
contrôleur de tlaraux n'est exigé sFtématiquement que depuis peu.

I-a'livraison des urrages" aux futurs gestionnairæ reste de pratique trop récente pour
avoir acquis la maturité. Les responsables des GIE de Thiagar, par exemple, ont été

exclrs de la réception provisoire des ouvîages. On peut le comprendre dans la mesure où
l'associatioa des futurc utsagens à la génèse dc I'aménagement reste un fait rarissime. Il ne

s'agit donc que d'uae remise 'clë en main'd'un ouvrage fini à ls défiûition duquel
I'usager û'a aucune part.

tr semble que cette procédurc, qui a lo défaut de oc responsabiliser en aucune façon le
futur gestionnsire, soit la règle encore plus trsûchée quand le SAED n'intervient po!t,

bien qu'il s'agissc do fonds de cooperation (Thiago-Guiers japonais ou grand périmètre
italien de Maam). A I'actif du projet Thiago-Guien, il convient cepondant de souligner
la qualité exceptionnelle de I'exécution qui fait donc courir au futur gestionnaire
beaucoup moins de risquos. Mais il semble exclu que ce soit généralisable à ua tel prix
(7 000 000 FCFA/ha).

Pour finir, on se reod compte que la déconnection des services cenmux de la SAED avec
les responsables du terrain se constatc drnr ts fonction de réalisation comme dans la
fonction dc conception, les délégations étant peu associées aux décisions. La
responsabilité devrait pourtant leur eo revenir si la decentralisation définie par la trIe
lettre de mission était entièrcment appliquée. La volonté erisæ d'atteindre cet objectif,
maiq 16 moyens mrnquent ainsi qu'une clairc défiaition des pouvoirs dévolus aux
Délégations. Coci explique dens cc domainc la pcrmancnce du lcader-ship de fait des

services certraul lci, commo plus haut pour ln conception, oD aotert cependant que

l'émergence dæ'ditisions d'anênagenent et de gcstiû des ea,tx'(DAGE) drnr les

Délégationr, marquc uns étape ver: lc renvenemetrt dec attributions atteadues do 18

d@ntralisatioo, dans laquelle le décideur devrait êtro I'Ilgénieur-d6légué et le
præûrtaire de services ls Bureau d'Etudos ct do Contrôlc.

Ransau

L'ensemble des procëdures pratiquées actwllensrt pw la fouiur dc réalisation înduit
u alowdisseneat dcs cûts d'iavstitvnunt. " :-: -.:

Cet aspect scra repris phts loin dot æ rsppoît ù propos dcs rcconmsndaliûs,
r'çi.r
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2t3 - L'cxploltetlon

A - Dans le cas des aménagemenB gérés selon lc modc privé, deux remarqucs :

. aucun droit d'eau n'est demandé aux usagenr alors que I'eau n'est pas gratuite,
ce qui est le cas partout depuis la réalisation des grands ouvrages sur le fleuve
et qui s'aggravo quand I'eau est cn outre pompée (cas de I'axe Gorom-
Lampsar),

. les exploiations agricoles reçoivent très généralement I'appui des conseillers
agricoles de la SAED dont la formation et I'efficacité sont très appréciées. Il
semble que seules les rizières spontanéæ de I'axe Gorom-Lampsar ne
bénéficient d'aucun appui.

- Pour les aménagements encoro gérés par la SAED et ceux qui, dès leur mise en
s€rvice, ott été pris en charge par des unions de GIE (Diomandou, Amadi-Ounaré)
les remarques qui s'imposent soût les suivaatæ :

t - La vulgarisation agricole, sensu stricto, clt assurée partout par des

conseillen bion formés au CNAPTI par la SAED. Leur appui s'exerce sur la
fonction de production agricole des usagers et pour les GIE, er outre, sur la
gestion des intranb et des emprunB. Or observe toutefois que la
vulgarisation des techniques de double culture ne passe pas puisque ce type
d'exploitation de la sole est eDcore exceptionnelle. On observe aussi que le
relâchement de I'appui de la SAED peut provoquer un dérapage du
fonctionnement des Groupemenb (SLIMA de Nianga). Co relâchement
semble provenir localement d'un manque d'effectif.

ll - Le fonctionnement des ouvrages cst convenablement assuré par les

aiguadiers et pompistes, encoro salariés dc la SAED ou salarics des Unions
de GIE. Leur formation apportée par la SAED (notamnent pour les GMP)
ou par I'assistanco technique extérieure (Diomandou) ne concerne que la
distribution de I'eau.

Itl - La collcctc des redevancer possê par uno rcteûûG rur la livraboos dc æddy
ù la rtzcrtc dc ta SAED ou pû lec prélèvcænE arJuré! par tcs Unbns de
GIE. Diomandou est eûcone lc seul crs oû b rcdovrnce ioclut les trois
tcrncs frab d'exploibtion, comptc demortbsercnt pour tpaouvellement
de I'appareiltage des stations dc pompagc, provisions dc mainænancc. A
Amadi-Ounaré la contribution dcmandéc r'est limitée aux seub frais
dexploiation. Ailleuæ, la redevance cst encorc de 41 000 FCFA/ha Cettc
redevance eouvre lec cotts d'énergie (24 0OO FCFA/ba),la rémunération des
pompistes, les frais de dépannage des stations dc poopage et uno provision
d'amortirsoment pàur les sations. $pçFleplovjrioo de oaintenanco nc
couvrq,lcs réieaur :: . ....
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Le calcul fait en prévision des traûsferts dc gestion des aménagements au
GIE, aboutit à une redevance toale qui varie selon les lieux de 100 000 à
140 000 FCFA/ha. L'augmentation dc la charge quc cela représente est
malSré tout bien soceptée par ler usagers, futurs gestionnaires. Si la
provision de maintenance était calculée à un niveau plus réaliste à
Diomandou qu'elle ne I'est actuellement, on obtiendrait un résultat
d'ensemble très voisin (voir fiche en annexe). Ce chiffre mérite par ailleurs
d'être rapproché du cott de remise en état annuel des périnètres très
rustiques des Foyen de jeunes du Delb qui est de 100 000 FCFA/ha. Ceci
montro que les cotûi d'exploiAtion et dc maintcnancc objectifs restent du
même ordre quels que soient læ types d'eménagement. Foyers de jeunes du
Delta mfu à part, ce niveau n'est eDcoro jamaig atteiat nulle part

lv - Pour I'ensemble des aménagemenæ existan8, il apparait que presque partout,
ce ns sott pas les mêmes soles qui sont exploité$ eo hivernage, en contre-
saison froide et en contre-saison chaude. On consbte sur lc terrain, en
interrogeant læ usagers, que let superficies mises en culture en contre-saison
snrnt'rëservêes'pendant I'hivernage pour les cultures rJe contro-saison froide
d'une part ot quo celles qui sont exploitées Gn contro-saison chaude
ompêchent une remise en culture en hivernage d'autre part. La double
culture restc dorc cn fait une cxoeption en dépit de la disponibilité de la
nessourec er etu qui est mainænant acquise. Si cet aspcct des chos$ ne
deveit pas évoluer il est permis de s'intorroger sur la capacité des usagers à
supporûer au niveau souhaiablc lcs cot8 d'oxploitation et dc rnaintcnaneo do
I'aménagement tout entier $w-utilisé. Si lc développement de la
mécanisation, notarnment pour le battage, coûstitue un des élémenæ de
réponse, il apparait qu'il faille mener aussi une politique de wlgarisation de
la double culture. Cene dernière passe par une formation des conseillers
agricolel, fondée sur la maltrise dc méthodes culturales répondant à
I'objectif (pépinièrcs et rcpiquage) en attendant I'obtontion de variétés à
cycle court rentables et adaptée au milieu.

2t1 - L'entretlea courut

L'entretien couratrt est b premier nivesu do la maintensooc. Il inclut la surveillancc
continue dæ ouvragec çt ûoutcl lec inæwcntions qui ae n6cessiûcnt ai moyens lourds, ni
compétence technique spéciatisée. Ces intervcntions doivolt ôtrc faites s.ût otteodrc, dès
que les désordros ou lor défauts rppsrai$cnL L'intérêt dc fcntretiên couraot est doublc:

- il est très peu cotteux, ou n'r mêmc aucun poids financicr quand il peut n'être
pas monétarisé ce qui cst le cas quand il est pratiqué par I'usager lui-même,

- il réduit considérablement le poi0r fiaancier de h maintenancs spécieliséc
parce qu'il empêche I'aggravatioo des dégradationr eo lec traiaot au premier
signe. Il r'egit bicn du prcmhr 'gesle dc su'tif.
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Il est difficile de se prononcer avec précision sur le gain financier qui pcut en résulter faute
de mesures analytiques disponibles - et pour cause. On peut tout de mème en avoir uno idée
en comparant la valeur do I'indicateur courart M/I (rapport du cott moyen annuel de
I'ensemble de la maintenanoe eu cott dc I'iavestissement), celle gui est prisc communément
pour les calculs économiques comparée à celle qui est mesurée dans un aménagement
parfaitement entretenu. Le gain peut rtteindre 50 96 ; le ratio moyen de 2 96 pour
I'ensemble d'un aménagement passe à I 96. Il est correct de considérer que I'effet proprc de
I'entretien couraot dans cc gain en représente læ 2/3.

Mais si I'avantage de cette forme d'entretien est décisif, il faut ne pas perdre de vue qu'il
est inaccessible sans la diffusion du savoir-faire correspondant. Ce point sera repris ci-
apres dans les recommandations.

Que constate-t-on dans la vallée ?

De manière intuitive et souvent fragmentaire, cetto forme d'entretien n'est pratiquée que
dans certains périmètres.villageois surtout ceux qui sort le fruit de I'iaitiative privée.
Ailleurs, elle n'a été we qu'une seule fois, dans le lot pilote (5 ha) du périmètre dit
'japonais' de Thiago-Guiers.

Hormis ces deux exceptions, I'entretien courant n'est jamais pratiqué de façon rationnelle
et sptématique. Il n'est pas coavenable d'en attribuer la fauæ aux urngen tant qu'aucun
effort d'acquisition et de diffusion du savoir-faire corrcspondant n'a été cntrepril. Cctte
formc dc vulgarlsedon qul porte sur h prêservetlon de I'outll dc productlon, cet eussl
lmportente quc lr vulgerlsetion rgrlcolc proprement dltc,

Elle aura bien ontendu deux niveaux suivant qu'elle concerne les aménagemenB terminaux
ou les réseaux do distribution. Il n'est pas suffisant de ne la prévoir que pour les premiors.
La maintenance des seconds gaSnere aussi à ne pas attendre le niveau suivant de la
maintenance spécialisée, bien str pour ce qui peut être accompli saos moyens lourds et sars
compétence technique spécialisée.

Cette remarque étant faite, il est évident que plus I'ouvrage cst importaot moins I'entretien
courant y tient de place alors qu'il doit ètre prépondérant dans les anénagemonts
terminaux-

215 - Le ndntcnlroo prévcrtlve rpécldbée

Il s'agit ici dc la mise en oeuvre régulière - et noû pas épisodiquc - de programmes de
rnainleaaase qui doivent avoir été définis, budgétisê et lancés lonr ftutorité du
gestionnairo responsable, à partir d'instructionr dg maintenanco coûcernant tous les
ouvraS$ ot sur la base du dépouillemcnt dec liwes de bord d'oxploitation.

Ces grogramoer pesvcnt être réalis6c par.lc *à"rrillni-menc rî slec moyonr et la
compétence tochnique nécossaires. Siaon ils soront sors-tr.itê evcc appel ù b coocurrence.
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Dans tous le! cas, ilr ne peuvent être etgggés que par lr réunion de trois facteun :

- unc compétence æchnique ct sot contrÛle

- des moyens matérielr (engins et stocks de pièces)

- un financemetL

Si I'un des trois factours mangue, la maintenance spécialisée De 3G fait pas.

Le constat de la vallêc ?

Deux oas seulement de maiotenance spécialisée régulière ont été recoûtlutt :

- les rizières des foyers dc jeunes du Delh
- le périmètre Piloæ de Nianga.

Dans le premier cas, il s'agit en fait de la reprisc annuelle (incomplèæ) des aménagements

terminaux - c'est la loi du tcnrc (100 000 FCFA/ha/an soit 30 96 du montelt iavesti hon
pompege). Dans lc sccond cas, cette discipline n'a été gssurée que grâce au soutien

financier régulier du boilleur de fonds dont le programme l9tt effectué sur I 000 hl
représente 3,5 96 du cott d'inveetissement en fraacs eonstenB.

Ailleun, dans ler PIV, h pratique est souvent d'attendre une réhabiliAtion. Dans les

rcseaux imporants, dépannage des satioar mb à part, rien n'a jamais été fait de façon

systématique, essentiellement faute de financement. Oû a déjà montré que la redevaace de

41 000 FCFA/h. ectuelle ne permet pas d'assurer eetts meintenancc, même si les fonds

correspondans étaient régulièrement capitalisés sur un compt€ spécial.

Oo doit malheureusemont fairs la romarquo que si los financemeûB éaient disponibles, il
manquerait ausi une partie des moycns.

D'une part les aménagements sont livrés sans instnrction d€ mainf6a4aç9, std
partiellement pour les sAtioos de pompage, ct d'autrs part il n'existc que trèr pcu de lirrros

dc bord régulièremeDt tenta (souleoeat pour quclquos ctltiots do poopqgc tcllcr que

Nianga ou Diomandou). On est alon ændamré à improviser ou à reoourir à dc nouvellcc

études de baso ce qui rcvient à sortir du cadrc de cetæ fonctbn. Dc fait, il faut sc résiSDor ù

ne rien faire - ce qui est le plur rouvent lo c?s.

Une des conséquences les ptus dommageables est qu'aucunc culture de mainænaûcc n'a
pris corps. On pcut on déduire qu'il ne !€ra pas suffisant d'augmenter lo montaat des

iede"-rus cn transféraot la respoûsabilitê, il faudra dans b même æmpc foûnir le savoir-
faire d'une technique 'n1;1rtelle', psr Goûséquent quelque part, cn feire I'acquisition.

IE



Pourtant, les moyens matériels et techniques des ateliers décentralisés de la SAED, en dépit
de leurs défauts (lenteur, faiblo productivité, maûque ou inadaptation des pièces),
assuraient une partie des interveotions de dépannagæ. L€ rcgroupemeût de ces moyens à
Ros-Béthio dans I'Atelier Central, trop loin des zones d'intervention de la Moyenne et de
la Haute-Vallée a beaucoup diminué leur efficacité. Leur privatisation ainsi que celle des
deux ateliers de Nianga et du FED à la délégation de Podor, font craindre sur lo terrain, au
moins pour uo toûps, le tarissement dê toru moyens. En effet, il n'existe aucune
insallation stablo de moyens de travaux publics pour le maintenancc spécialisée des
réseaux et des termimur. Pour les stations de pompage, une base de PME s'organise à'Saint
Louis seulement. On indiquera ci-après les mesurer qui devraient être prises pour remédier
à cette faiblesse.

215 - Le rénovetlon, le renouvellenent, le modernlsrtlon - Lr rêbebllltatlor

Quoi qu'on fasse, on ne pcut éyiter lc vieillissement dec ouyrages.

Il s'agit alors de pssser à ce sade ultime dc la maintenance qui est normal: lr réhabilitation.
Mais la réhabilitation ne devrait être quc lc cas de figure extrêmc. tr est inéluctable quand
les deux premières fonctions de maintenaûce ne lont gas assurês. La réhabilitation devient
alors la rançoû d'un taux d'abandon exhorbiAnt. ecat malhoureusemcnt 1r rituation
actuelle de la plus grande partie des aménagemenb dont la SAED a la charge. Sans doute
pres do E0 96 des rménagements de plus de l0 ans d'âge. Nianga ost uno des plrs belles
exceptions.

Rénovation, renouvellement, modernisation, ne sont normalemoût accessibles que quaad
une provision a été capitalisee. Cola n'a pas été le cas jusqu'à maintenant.

Quant à la réhabilitetion, il peut paraltre satisfaisant en soi do consater que son ætt pout
n'atteindre quc 30 96 du cott d'investissêment neuf (eremplo Thilèoc). Si cc cott s'rpptique
à un aménagement de dix ans d'âgc, lc cott annuel on frsnc! corrtsntg serait dc 3 $, ratio
acccptable pour æ typc d'ouvrage. Il cst ûout dc mêmc près de dour fois sup6rietr I ce qu'il
devrait être si la maintenance était complètc - entretion courrrt, maiatenance préventivc
spécialisée régulière puis rénovation, rcnouvellemcnL

a. ':i

Ceci dit, sanr faire aucua jugement de rrrleur sur la forme d'exploitation minière que
représente la pratiquo qui y cooduit, le financement au taux de 100 % de subvention de la
réhabilitation d'aménagements laiss& à I'abandon, est-il admissibtc ? n est
malbeureusement inéluctable tant que le financement dG ls préservation de foutil de
production ne peut-ètre prélevé sur le production ct trat quo lon poids nc p.ut êtnr attégé
fauæ de savoir-fairc.
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217 - Lc rulvl-évdurtlon

La fonction dc suivi-évaluation est à ls fois le mémoire ct I'imtnrment dc réflexion du
gestionnairo des aménagemenB, aur différents ûiveeur de responsabilite auxquels il so

trouve placé. La reflexion est alimentée psr des données saisies régulièrement. S'il est

indispensable de saisir un très grand nombrc de ces donnees sur l'état ioitial, le

fonctionnement ct les pcrformancæ des aménagemenb, il n'est pas nécessaire de tout
traitor tout de suite. Seules doivent l'être au fur et à mæure do leur utilité celles qui sont

Décessair$ au gestionneiro ou à scc mandatts :

- pour évaluer I'impact de I'aménagement par rapport à ses objectifs notamnent
par lo contrôle des resultats,
- pour évaluer lr pertinencc des choir techniques en tenn$ physiques comme en

tcrûes économiqu$ ct fiûanciers, on termes d'organisation,
- pour faire progresser le système d'aménagement (modes de gestion, structures

d'aménagment, fonctions) à partir d'un outil de feed-back.

La fonction de suivi-évaluation devient alors I'instnrment de pilotage du gestionnaire. Il va

dc soi quc I'instrument doit correspondre àscs besoins. Il est donc néiessairement différent
pour lc GIE gestionnaire d'UAI, lc President d'Union de GIE, I'Ingénieur délégué
responsable d'un département ou le hésident de la SAED, outil régional de
développemenL Ce ront cux qui devraient déf-lnir les traitemenb doût ils oot bcsoiû.

Où en est-on actrcllement dots la Yallée ?

Au niveau des unités de gestion, les prémiccs d'un tableau de bord comptable apparaissent
.lans les Unioos de GIE Gt les SLJMA les plts avancées.

Ils no conc€roeût toutcfois quc le suivi dcs crédits dc campagne, des consomnations
d'iûtrantt et des contributions des usagen à le couvorturo des cbargcs collectives. Lcs
ptocédurec des SI,JMA ricateût fragiles. La æub Union de GIE qui parait biea partic est

celle dc Diomandou. Irrtab tucuûe nc tient dc tableau de bord du fonctiotnemctt dc foutil
dc prodwtbn lui-mêDG que constitue I'rménagement phpiquc.

La même remarque parait devoir être faite pour lec aménagemenB d'initiative privéc.

A contrario, il faut souligner que la gestion de la production propnement dite s'est
maintenant bien introduite d"ns la culture du milieu. Cette consolidation est sanrl sout€ à

mettre à factif des conseillers agricoles de la SAED et de la création do la Caisse Nationale
de Crédit Agricole Sénégalaisc dont les règlec d'accèr eu crédit impliquent ln tcnue d'uao
gestioa de la production agricole.
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Au niveau des ouvrages, les trop peu oombreux modèles de liwes de bord ne sont tenus de
façon complète et régulière que dans quelques statiou de pompage (Nianga depuis
plusieun années, Diomandou depuis un an). Ailleurs, les relevés et observations ne sont pas

systèmatiques et ne couvrent ni tous les ouvrages ni toutes lec situatioas.

Enfin, au niveau de la SAED, uno cellule de suivi-évaluation de création encore récente, se

met peu à peu en place. Avec pour finalité immédiete le suivi des performances, elle s'est
donoée deux objectifs prépondérants. Le premier est de mettre sur pied une banque de
données on commençant par saisir les étnB initiaux ce qui représente déjà un tr& gros

travail. Le second, à I'autre bout de la chalae, est de nesurcr lcr pcrfornlncer agrlcoles :

moyer$ de production. superficies de production, rendemenB.

Ce second objectif sc place dans le prolongement de I'activité menée depuis plusieurs
années par la Cellule spécialisée de I'OMVS, (Cellule d'Evaluatiotr et de Planification
Continue * CEPC).

Entre ces deux maillons extrèmes il n'est rien prévu :

- d'une part, le terrain no fouruit ni relevés ni observations régulières sur le
fonctionnement des aménagements physiques,

. - d'autre parq aucun système de comptabitité amtytiquc ne fonctionne.

Plusieurs remarquer doivent être formulées :

I - Le système de la SAED a encore laissé â l'écart les initiatives privées.
Les indications sur ce plan dont dispose la cellule ont pour source les
informations de I'OMVS qui paraisscnt ûo pns être à jour. Aussi règne-t'il une
grande iocertitude sur les superficies aménagées d'une part, ct exploitees ou
récoltéet d'autre part, dans la Vallée. A titre d'exemple, I'additon de
l'évaluation des superficies des rizièræ spontanéæ du Dela (6 000 ha) et des

superficies aménagées annoncées par I'Amicale des foyers de jeunes (7 000
ha) est supérieure à la superfice toble (l I 000 ha) mentionnée par la situation
l9E9-1990 pour la Délégation de Dagana- La mêmc situation donne un p€u
moins de 6 @0 ha de surfac$ exploitées privées pendant I'hivernage 19E9,
alon quc I'Amicale donoe le chiffre de 4 000 ha et quc lcs rizières spootaoées
auraient couvert leur 6 000 hs. Lcc performaacec dc productioo et de
rendemcnt quant à olles, ûG loot mosurées guc dans lcc périmètres dits
"lsAED"

On pourra noter aussi qu'il existc tel PIV abendonné dâns l€s statistiqu$ dê
surfaces aménagéos alors quc n'y figurent pas lcs petia périmètres qui ont pris
sa place (Matam). Lc système même de I'information fait douter que ce soit un
cas isolé.

Reste par ailleurs entier, pour les aménagemenB dits SAED', ctlmme pour les
aménagemcnts privés, le déplacement d€ ls rolc irriguêc dunc saison à I'outre
dont il n'criste pas encorc dérrrluatioa d'enscmblc.

2l



ll - La eomphbitité analytique qui est un instmment de mesure et de contrôlc
budgétaire indispensable à ta gestion,est préparée par un servicc comptable et

finaocier sans que ler gestionnaires, aotamment les Ingénieurs Délégués, aient

été apælés à fournir le plan d'anatpo dont ils ont b$oin. Ceci aurait permis

pourtant de définir les agglomérations comptables des cotB élémentaires

mesurés. Ces agglomérations doivent en effet permettre pour chaque centre

de gestion et chaque unité géographique et leurs regroupements, de quantifier

et de suivre chaque fonction. Lc désengagement de la SAED ne devrait pas

réduiro cette nécessité si I'outil régional conserye d'une part ses chargos de

servico public, et d'autre part 8ssume ua rôle dc prestation de service en

matière d'aménagement, au bcnéfice des groupements autogestionnaires.

Itt - La cellule spécialisee de suivi-évaluation travaille selon des objectifs qu'elle

s'est elle-même définie et dont elle imprime les choix techniques auprès des

Délégations par les bureaux décentralisés de suivi.

La méthode et les objectifs pounuivis relèvent de processus classiques

d'études agro et socio-économiques, laissant de côté les besoins du pilotage

des aménagements par les Délégations. Cette situation peut laiser 'le terrain'
étranger à le démarche, quand il aurait dt, en fait, définit avec la Direction

Générale les term$ de référence de te fonctioo, bien str au plan des objectifs
comme aussi à celui des méthodes.

lv - Globalemeût, le terrain déconnecté, I'absence de collecte des informations
concernaût le fonctionnement, I'absence de comptabilité analytique et le
découplage de I'instnrment de suivi des problèmes de gestion, jutifient la

remarquo formulée en bien des lieux : les 'feed-back' ne se font pas.

y - Il est très difficile actuellcment dc connaltrc la réalité des superficies

exploitécs à chaquc campatnc, les chiffrer vl^rient solot les sources

d'information. Aucune merunc fiable ae permet per aillcun dc faire lr
distinction cntre le culture dc contrc-saisoo sur deux solet différentes et la
réelle double-culturc.
UOMVS nc sora véritablement on mesure dc fournir I'interpréation dos

scènes SPOT dont ello ne pourra disposcr qu'eu coun de I'année qui vient. Los

dateg de prisoc de vrre copendant, sort liréet pour mæuror les surfaces

inondees par la crue puis læ surfac€s exploitécs en décrue. Elles permettront

de tocatiser et de quantifier la culture d'hivernage mais ne seroût pas adaptées

à I'identificatioo des cultures dG contre-saison chaude. La solution qui est

actuellement cnvisagée de décaler b sccondo priso de vuç une annéc sur deux
ne prêeate évidemment .ucuû intérêt pour l'évalugtion recherchée.

T2



a:'

t

22 - Dlasnostlc

Les reconnaissances effectuées sur le terrain, comme les échanges de vue avec tes différents
acteuF, p€rmettent de mettre I'accent sur les enseignemenB à retirer de I'existant et sur les

tendances de son évolution. Ces enseignements sont ici classes par nature, aspects positifs,
aspects négatifs. Cependant d'une nature ou de I'autre, cæ traiB marquaûts seront souvent
nuancés pour faire la part des réservos que chacun peut comporter.

221 - Lee fecleurs dc rêussltc

I - hogrès du nlveer dc responseblllseton des usegers.

La capacité des usagers regroupés en GIE, à gérer convenablement les Unites
Autonomes d'Irrigation (UAI) s'affermit nettement par la prise de conscience,
forte, de la prisc en charge d'un bion collectif, eussi bien au plan des

contraintes physiquer de I'exploiadon qu'à colui des contraintes financières.
Cette capacité commence à so faire jour aussi au niveau supérieur des Unions
de GIE, au point de les voir accepter, sros waiei.difficultés les nouvelles
contraintes des transfera (cas des perimètres réhabilités ou à réhabiliter en
eours de transfert). Au demeurant, il reste de grosses fragilités :

. la consolidation ne se fait bien que ri I'appui des conseillers agricoles de
la SAED ne se relâche pas (voir les SUMA de Nianga),

. I'absence de vulgarisation du savoir-faire technique eo matière de
maintenance fait craindre I'apparition rapide de dégradations en chalne
qui provoqueront des déconvenua gmves chez les usagenr,

. la suppression des moyens d'intervention techniques de la SAED sans

organisation préalable d'une relève réellement opérationnelle présente

des dangen pour le court terme.

tt - Succèr der lnlthdvcr prlvêer

Pour les aménagemenb à vocation indutriellc, on conmit les résultab des CSS

ou SOCAS daos le Delte" Pour I'avenir il faut sanl doute prendrc au sérieux
Iintérêt manifesté pù unc grossc entrcprise rénégalaise de travaux publics
pour I'aménegcmcnt 'produit en main 'd'un $esd périmètre rizicole dont lc
cott serait couvcrt par lc produit dc I'cxploitation. Les contraintes qui
s'attachent à une tolle idée sont reprises plus loin.

Pour les aménagements paysannaux privé1, le succés est très voyant, quï
s'agisse d'initiatives individuelles (Ndouloumadji-Dembé, rizières sponta-
nées) ou d'iaitiatives collectivec (Amicale der foycrs de jeunes du Delb, GIE
do Kenel). La ressource Gn eau, qui est toulrun prcche Gt pérctrtG, est utiliséc
et valorirée tir..
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La productioû est honorable. Lc coacoun public est resté faible, parfois
nul. L'impact sur le dévcloppement local peut être très important.

Deux réserves s'inposent :

. la ressource en eau est exploitée gratuitement bien que soû cott ne

soit évidemtnent pas nul,
. I'absence de drainage, ou à défaut le faible lessivage de clos mal

planés, conduit à une exploiation itinérante très consommatrice de

surface ou piro à uoe stérilisation prolongée des sols (ceci ne

concerne que le Delul),
. la faible qualité fiéquente du planage initial ou sa progressive

dégradation font baissor les rendemen$ ct induisent donc une
moindre valorisation do I'eau.

ttt - Efficeclté dc h présetcc de h SAED sur lc terreln

La présence de la SAED sur le terrain r joué et continue à jouer un rôle
certainemont prépondérent daûs trois domains : la vulgarisation
agricole, la formation de tochniciens spécialisés pour les GMP, la mise à
la dirposition des usagen dc moyens lourds.

La vulgarisation agricolc apportéc por lcs coaseillers formés ou recycles
au centre de formatioa du CNAPTI, a joué le premier rôle dans les
progrès de la responsabilisation des usagen en matière de production
agricole et d'exploitation des UAI par les GIE. Mais il faut souligner que

ces apports ne s€ sont pas limit& aux aménagements dits 'SAED"
puisqu'ils sont largement étendus au secteur privé bien qu'ils n'y soient
pas généralisés.

Lc second point concernc la formation d'un très grand nombre de
pompistes responsablec dæ GMP danr les PIY de la moyenne vallée.
Même si læ cas de mauvais entretien ort quelquefois entrainé I'abandon
de tel ou tel, il est remarquable de constater que les meilleun de ces

pompistes ont permis dæ durées de vie exceptiotnelles (voisine de dix
rns) der GMP.

Eûfin les moyens eo sÉialistsr (mécaûicicnr) et en matériel (graden)
dont disposaient le! Délégotbnr, même si les délai! d'intervcntion sott
rouvont critiqués turtout depuis le regroupcment à Ross-Béthio, ont
permis non seulement la prêervation des Pry loc plts dynamiques de la
moyeroe vallée, mais aussi I'instaIâtior ot lc décollage de promoteurs
privés. Ces dernierg soulignent la part prise chez euf, par des mécaniciens
qui ont remis en état des GMP Ce récupération ou per des engins qui ont
réalisé les ouvrages principaux. Pour lcs premien comme pour les

secondr, seuls la disponibitité d'un savoir-fairo et I'existencc d'un stock
de pièces détacbées otrt pu lo permcttrc. Un désengagemont sur çe plan
est préoccupant s'il cat trop brutal, mêmo si cc service a des lacutrca, car
le relai par des PME privécs Frait très foibloment assuré.

...i:
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lv - Intérêt des emrénrgencEts termlntux elmpler

Réalisés finalement à I'image des nombreux aménagemen8, plus sommaires que

rustiques, qui sc sont développés à partir de l97t-19t0 (PfV bien situés, foyen de
jeunes), ces aménagemen8 terminaux ont d'abord été cotçus sur le principe de la
participation des usageÉ au:( travaux de mise en oeuvre. Partout sc sont fait jour les

limites de cette idée : nécessaire intervention d'engins lourds, penibitité trop grande

du travail, quelquefois rejet (défaut d'animation préalable, concureûce néfaste de
projets voisins comme dans I'Ile à Morphit). Ceci conduit actuellement à réaliser aux
oûgins la quasi totalité de cos aménagemenB. L'aventage du faible cott a donc été
partiellement perdu. Y compris GMP, ces aménagenents cottent entre 1,2 et l,E M de
F CFA dans ls Moyenne Vallée; le cott peut descendre à 800 000 FCFA/ha dans le
DelfiL

Les aménagements réalisés de la sorte, tres bien faits, comprennent préplanage,
planage soigné (t 3 cm), caneux tertiaires compactés et drains tertiaires, diguettes et
génie civil sommaires (moellons). Les rendements obtenus sont excelleo$ (5 à 6 t de
paddy/ha).

Du point de vuc des normes de construction, il parait plus important de largement
dimensionner les ouwagæ tertiaires que de beaucoup los compacter. Les
dégradations sont en effet le fait dc l'érosion (battillage, passages d'animaur) qui est
surtout dommageable quand ler ouvrages sott trop étriqués.

La gestion par les usagen est rapidement assimilée. Ello serait bien plus efficace si un
savoir-faire correct éait vulgarisé (voir la ferme pilote de Thiago-Guien).

Le cott moyen arnuel de l'entretien pourrait dors beaucoup baisser. S'il monte à

100 000 FCFA/ha dans les aménagements sommaires des foyers de jeunes à cause de
la nécesité de refaire, il ne devrait pas dépasser l0 000 FCFA/ha dans des

aménagements terminalrx cooçus selon les principes qui viennent d'être décrits, car
I'entretien courart non monétarisé peut y êtrc effectivement réalisé de façon
prépondérante. L'entretien spécialisé sc limiterait à la reprise légère du plaoage et à
une consolidatioa des tertiaires, tous les 4 à 5 ans, si besoin.

v - Frecdonnement noduldrc des rêseeux de dlstrlbutlon

Lcs améaagements les plus faciles à gérer, donc â maintcnir en état, sont ccux qui
sont frectioûnéc en unitcs autonomæ (UAI) Dc amportatrt quc d€t aménagemenûr
termiaaur, alimentés en uûe soule prisc pour un modulo ou ut GMP, de aillo adrytéc
à I'emploi de I ou 2 tertieiræ (20 à 40 ha). Lc modulo à masque cst dérivé d'un canal
dominent socondairo ou primairc. Iæ GMP €ût instrll6 sur utr cbcnal cn ligne d'eau
basso, ou sw marigot naturel ou aménagé. L'aménagcneût dans son ensemble prend
I'aspect d'uae grappc dc modulec, les UAI, dont chacun peut être géré de manière
indépendenûe par uo GIE- 4

Quand la réalisation du chenal est économiquement intéressante, c'est la solution qui
parait la plus simple. Dans le Moyenne Vallæ, outre la facilité de la gestion, elle
présente fayantago de réunir dans ur scul ouvrage, lo chenal, la fourniture de I'eau et
son évacuation.
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Ce qui est gagné en investissement, est certql perdu en exploiation, du fait de la
diminution du rendement résultaût des deux niveaux de pompage par rapport à un
relevage unique ; ce rendement global passe en effet de 0,6 à 0,4, soit une perte de

30.96.

Appliquée à25 % du cott d'exploitation-maintenance, qui est le cott de l'énergie,
cette perte ioduit une surcharge moyenne de t % de ce cott. Mais l'économie de
cott de maintenance des aménagemenB terminaux est du même ordre de grandeur.

Dans te Delû\ lr question ûe se pose pas dqnq les mêmes têrmes puisque le
relevage du ler niveau n'est pas nécessaire Frtout, ni toute I'année. Mais la
double fonction du chenal ne peut s'envisager systématiquement en raison du taux
de salinité des aux de drainage.

Quand le périmètre s'écarte boaucoup de la ressource, l'aménagement classique en
caûaur de distribution dominanB peut reprendre sec droi8 en raison de la
longueur de la tête Dorte ou de I'imposibilité de réaliser la double fonction sur un
chenal, mais le principe de fonctionnement modulaire doit rester la règle.

Les réseaux de distribution, dominants ou en ligne d'eau basse, se prêtent
relativement peu à I'entretien courant non monétarisc, du fait de leun
dimensions. Lour entretien specialisé régulier leur confèrc des durées de vie très
longuos. Au bout d€ 15 ens, lo s€cteur pilote de Nianga bien entretenu ne donne
pas de sigaes de vieillissement sérieur. Il est vrai que ce réseau de distribution est
largement dimensionné cc qui oxplique e$sentiellement sa longévité.

vl - Effet d'entralnement des rménrgenentr structurentc

La rapidité d'installation des rizières spontané$ de I'axe Gorom-Lampsar montre
I'attraction de la ressource en cau quand elle est facilement exploiablc,
nonobstant tout6 les critiques quo cctto relative prolifération provoque. On
imagine lo ærti qui pourrait en êtrc tiré si ces aménagemenB pénétraient plus
profondément les zore3 aménageabler et si, on quelque sorte symétriquement, leur
drainage éait assuré avec autant de facilité d'accés.

L'evaotage do la simplicité senit renforcé per b branchemont direct
d'aménagemetrB terminsur disposés cn grappe sans réseeur de distribution.

Iæ même schéma sê retrouve en Moyenne Vallée si on asimilc un chenal à un
aménagenent structuraûL Toute question de gestion mis€ à part pour le moment,
c'est I'idée du périmètrc d'Amadi-Ounaré.

La réserve à fairc dans le Delte portc sur lo caractèrc incomplet des ouvrages
structurants exisants et fabsencc dc mesures règlemeatairer d'usage : are
d'alimenhtion et émissaire de drainaSc trop écartés I'ua de I'autro pour que ce
dernior puisse êtro opérationnel, abcencc total€ d'cntretien du marigot ce qui en
limite gravemert lG d6bit, défout & gætioo vériable.'
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vll - Normsr pcrformentæ pour les rêsctux dc dlstrlbutlon

Quaod la péreonité des ouvrates de distribution, en raison de leurs

dimensions, ne peut être assurée que par une maintenance préventive
specialisée ou des dépannages rapides et aisés, I'observation du terrain
pennet de sélectionner les norm€B performantes. Les règles les plus

importantes sont les suivantes :

. les ouvraBes durables sont ceux qui sont les plus largement
dimensionnés (piste d'entretien et cavaliers),

. en eaur chargées, il n'est pas nécessaire de revètir un canal en terre pour
diminuer le cott de sa maiDtenance, s'il est bien construit,
la régulation à niveau aval constant est cello qui protège le mieux les

canaux du vieillissemeDt, leur maintien en eau évitant la fatigue des

vidanges rapides fréquentes,
la distribution par modules à masque est la plus efficace si I'alimentation
du canal n'est pas incertaine,
la protection contne les eaux sauvages doit être prévue et entretenue,
les drains et collecteurs doivent être faucardés à ta fin de chaque
campaS,ne,
les rideaux de brise-vent en ceinture dcc UAI, doivent être plantés au

moment de la réalisation des aménagements'terminaux (le modèle dit
'pôles rerts'est très officace),
les meilleures gross$ pompes sont les électropompes submersibles très
faciles à dépanner en échange standard, si normalisation et stock le
p€rmettent,
il ne suffit pas de protéger les appareillages sensibles par des grilles, il
faut que le dégrillage soit facile à faire,
les raccordements aval des ouyrages en béton sur les caûaux en terre
doivent être protégés contre les érosions (enrochements, parafouilles).

222 - Lcs slturtlone négatives

| - Felbleeec dcc rythnes d'rméne3enent et dc nlsc en veleur

Un trbleau (voir cn annexe), que vicnt de publior la cellule suivi-évaluation
de h SAED, rÊconstituo pour lec dix deraièrrs rnûées, délégation par
délégation et pour I'enscmble de la Ydlée, la chronique des superfici€s
aménagées, exploitées, récoltées pour chacunc des troir campagnæ (HfV,
csF, csc).

On en a tiré pour I'ensemble de la Vallée un histogramme de I'emploi des

surfaces aménagées par la SAED.

Compte tenu qu'à très pcu de choses près, la doublo culture n'est pas

pratiquée, la somme des supcrficiec exploitæs por camplgne reprêente le
taux d'occupation dos superficies aménagées.
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Plusieurs remarques découlent de la lecture de cet histogramme :

les chiffres antérieurs à 1985 peuvent être suspectés dans la mesure où le taux
d'occupation est voisin de I en t9E5 alon qu'on sait bien que d'importantes
superficies abandonnée et non réhabilitées ne pouvaient être compensees
par dc la double-culture svant la mise eû cau de Diama,
le rythme moyen d'rménagemert, stable sur la période, a été un peu

inférieur à t500 ha/an. Il roprésente la capacité des moyeDs d'étude et de

contrûle dc lr SAED sclon le système ccntralisé qui e été le sien sur la
période,
de l9E2 à 19E7, les superficies de contre-saison ont peu varié,
essentiellement apportées par la Moyenne Yallée.
de l9E2 à t985 les superficies d'hirrernage auraient régulièrement augmenté
à un rythme plrs élevé que le rythme d'aménagement,
à partir de l9E6 la mise en valeur en hivernage a stagné puis diminué alon
que celle de contre-saison a augmenté à partir de 19t7. Cet ecrasement de la
mise en valeur en hivernage à partir de la mise en eau des barrages, au
bénéfice de colle dc la contro-saison, montre bien que les soles sont
largement réservées d'une saison à l'autre.

Mais le taux d'occupation dans cette seconde période crolt trà faiblement, si bien
qu'on peut dire que le rythme d'aménagement û'e plus compensé que les abaodons.

Cetto remarque à elle sêule, jwtifierait la priorité à la réhabilitation si c'était
nécessaire. Concentrée sur le Delta c'est elle qui fournit le plus gros potettiel de mise
en valeur.

Nota I : Globalement, Ie laux d'intensilication cultwale est inférieure à I.
A quclques exceptions prês, la pratiquc de la double culture ne se fait que

sur de Ntites superficies. Le meilleur ta.x (1,6) sur des surfaces de
quelqr.e importorce se renconlre ù Guédë, sw urrc partie seulement de Ia
superficie anënagêe, où l'assolerment est pratiqué au rythme de 3 aitures en

das os selon la séqærce hivernage - contre-saison chatde - contrc-
saisot froide. Cet assolement laisse entc chaqe campagne un temps

sulfisant pour Ia rêcolte et la remise en anlture, sûrs contrainte sw le
calendrier ulnral ct sults contrainte de main d'o€uvre en fin de CSC gûrd
cettc dernière esl appelée au Sud par l'orivéc de l'hivernage.

Noca 2 t Il fatdrait powoir complëter lcs chilfres d'anénagemcnt et de mise en

valeur par ceux qui proviennent de l'initiatiw prîvée (compte non tent des
nperficies industrielles de Ia CSS er de la SOCA.S/. Dans le Delta ces

chillres sont au total très vol'slhs de cau de la SAED en I9E9-1990 alors
qu'ils ëtaient nëgligeables en 1980. Leur rythme de développement y serait
par consêquent de même ordre gæ ceux dc Ia SAED (1500 ha/an).C'est
dire l'wgence du traiterncnt des aménagemcnts structuranls du Delta dont
dëpend leur consoliduion. Pow Ia Moyenne Yallée antm chiffre n'est
disponible.
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EXPLOITATION DES SURFACES AMENAGEES SAED
Période 1980-1989

,:

N'\o

35

30

25

20

l5

l0

5

0
80-81 8l-82 82-83 83-84

% Hlverncrge

N Contre-sclson chcrude

(l) Mlse en eCIu de DiCIrno

84-85 85-86 86-87 87-88 88-E9

fi Contre-sqlson lroide

L--l Solde non explotté

(2) M lse en eou de MononTqll

Mtlllers d'hectcres



It - IXccntrrllsrdon Incomplètc dc le SAED

La IlIe lettre de mission a inscrit dans ser objectifs une forte décentralisation de

la SAED fondce sur le transfert des responsabilités de gestion sur les quatre

Délégations territoriales. On constate que le contenu des pouvoin transférés aux
lngénieurs Délégués n'est pas nettemert précisé. Aussi dépend-il beaucoup de la
personnalité de chacun et dÊs initiatiives qu'il décide de prendre.

Dans les faits, la responsabilité des Délégations n'est entière qu'en matière
d'exploiation, de vulgarisation agricole et de maintenance.

Elle commence à nattre en nr.atière de gestioa des eaux grâco à I'action des

nouvelles divisions d'aménagement et de gestion .des eaux (DAGE),
essentiellement dans le Delta. On y voit prendre des initiatives dans le domaine
de I'exploitation et de la mainteoance des ouvrages, ainsi que dans l'étude, la

dévolution et le contrôle de travaux de réhabiliation (voir Thilène).

Par contre, la conception et le conrôle des travaux restent par ailleun du
domainc des Services Centraux qui agissent dans la pratique conrme decideurs et
pas réellement comme prestataires de service pour le compte des Délégations

même si lo discoun est itrverse. Ceci se voit tout le long de la chalne conception-
realisation : participation nulle à la définition des ouvrages, presence purement

formelle à la commission des marchés, aux réunions de chantier, aux réceptions.

Le contre-pouvoir nécessaire du terrain ne peut s'exercer car il est alors trop
tard au mometrt de la livraison, 'clé en main'.
La décontralisation n'æt pas non plus effectivc on matière de suivi puisque les

Ingénioun Délégués n'ont pas participé à !r déIinition des objectifs de la cellule
spéciatisés ot qu'ils n'ont pas erqlre été consultés pour la mise cn placc dc trr
comptabilité analytiquc.

Dans ces trois domaines, cooception, réalisation des travaur, suivi , les

Ingénieurs déléguês jouent toujours le rôle d'exécubnts des instrumenb du
Siège. Pour les fonctions intermédiaires, cxploitation et maintenance, ils n'ont
que trù peu d'autonomie du fait de I'insuffisance ou de I'absence des moyens

nécessaires (personnel qualifié, moyeûs matéricls, ressourcer finaocières).
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Itl - Norner êtrlquêer ou utoplqucl, Instebles, hétérogènes

La prédominanco des visions intellectuelles en I'absence de compétences
stres en matière de travaux, le changement fréquent des projeteurs,
I'absence d'un réel contre-pouvoir du 'teûain',1'obstination à vouloir se
contenir dans les enveloppes par des voies simplistæ, I'impuissance devant
les originalités inspirées ou exigé6 per certains bailleurs de fonds faute de
pouvoir leur opposer aucun plan normatif précis, conduisent aux errements
constatés en dc nombreux poiats :

nonnes irréalistes de calcul des lignes d'eau, imposées au bureau
d'étude dans les projets do réhabilitation dc certains périmètres du
Dela (rugosité, pertes de charge ...),
normes géométriques étriquées (largeur de cavalier, revaaches
insiffisantes),
aon prise en compte des contraintar de maintenance notamment celles
qui tiennent à la necessité du curage,
absence de prote, tion en aval des ouwages,
conception de prises d'eau rapidcment inexploiAbles,
insuffisance des devis de planage entrainant dcs plus-values de
travaur impréwes,
repriso des plans d'ouvrages aprèc adjudication des travaux,
options erratiques d'un périmêtre à I'autre selon le bailleur de fonds
(voir Nianga, Diomandou, Thiagar, Thiago-Guiers, Matam italien,
Amadi-Ounaré, etc .), les uns soucieux d'éçonomies, les autres de
solidité, les uns préoccupés de la gestion, les autres indifférents, les
ulls attentifs à coller au terraio et eur hommes, les autres préférant
reproduire des certitudes acquisec en d'autres lieux.

lv - Incxlstencc dc lr mdntenrncc

Ce caractère très évident dc la situation existante a déjà été évoqué sous
plusieun esp€c8 plus avant dans cc rapporl On croit que la sanction d'un
mauvais fooctionnemeot poura peser plus lourd sur los usagers que sur le
gestionnaire public quand la gestion des aménagemenB leur sora toalemont
transférée. Les usagen se verraient obligés d'apporter les remèdes qui n'ont
pas été epportés jusqu'à maintenant. Pour ne céder à aucune ilhuion, il faut
cependant analyser les causes de la non-meinteoance saû3 la correctioh
desquelles aucun changement véritablo nc p€ur intcrvenir. EUes tiennent en
trois poiots :

- inexistance du savoir-fa,ire,
- abscnce de ùoyens adaptés,
- insuffisance notoirc du financement.
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. CsnÉæc ct sxir-loirc

L'observation doit sc faire aux deux niveaux do I'entretien courant et de la
maintenarce spécialisée préventive et corrective. Pour I'entretien courant qui est

à la portée de I'usager, tart que son savoir-faire no lui en sera pas enseigné, iI ne

sera pas fait puisque cet usager ne I'a jamais vu pratiquor par personne, nulle
pert.

Pour la maintenanco spécialisée, elle n'a été effectuee que pour des dépannages
et presquruniquement pour des sbtioas de pompage, et jusqu'à maintenaat
jamais à titre préventif.
Unc seule cxception : celle du périmètre pilote de Nianga.

. Uoyns

Les moyens dc Ross-Béthio sont maintenaat privatisés.Il n'est donc plus possible

aux Délégations d'y recourir d'autant que la Société qui prend la suite de la régie
se voit interdire I'accès arix marchés ISAED' ! Tant que les décisions ne sont pas

entre les mains des usagen après transfert, ce qui ne peut s€ faire qu'après

réhabilitatioq les Délégations oe peuvent avoir recoun qu'au marché des

entreprisæ sur appel d'offrcc. Lc recours au financement oxtérieur le permet
encore.

Marchés à commande pour le3 tmvaux de maintenance 'dils de sanvegarde',
jusqu'à la réhabilitation, marchés à forfaits pour les programmes de maintenance
des satioos de pompage et des réseaux, sont mis en oeuvre dans la délégation de
Dagana quand sa main d'oeuvro spécialisée ou scr ûoyou matériels deviennent
insuffisans. A Podor, læ choaes sc règlent csentielleneût à traven les moyens
mis eo ptacc par les deux principaux bailleun de fonds dc la zone.
A l\dahm, lcs PIV sont sauvegardés por les moyem propres de la Détégation.

l rt ;

Pour I'avenir, quand les usagen auront en main les décisionc dc gestion, deux
problèmes vont so gÉsor :

la programmation dc le maintenancc préventive qui cst sffaire de
spécialisæ,
I'appel aur moyenr dc I'entreprisc et son contrôlc.
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Les Ingénieun des Délégations pourraient cn tslrurer la mattrise d'oeuvre si la
rémunération en était prévue de la part des usagers. Institutionaellement cette
question n'ert pas réglée.

Pour le second point, le tissu propie de la Vallée est trop faible. Son
renforcement par des antennes fixes détachées par les entreprises de Dakar, ne
p€ut ètre envisagé, contact ayent été pris avec elles, que si les conditions
suivantes sont remplie3 :

- marchés à commande ou à forfait, pluriannuels, ou marchés à traoches
optionnelles en complément des marchés de travaur noufs.

- paiemenB par le CNCAS, si elle est contre garantie par un bailleur de
fonds international.

Ces deux points n'ont pas de solution actuellement. Le premier, qui introduit
l'économie d'échelle et le volant do marché nécessaires à I'insallation, implique
qu'il existe une solution institutionnelle qui permette le regroup€ment des
progranrmes de plusieurs GIE indépendants. Le second supposo la couverture de
la CNCAS, détentrice des fonds de maintenance des GIE, par un fonds de
garantic extérieur.

. toyens frnoaiçs

Dans l'état actuel des choses, la redevance uniforme de 41 000 FCFA/ha est tout
à fait insuft-sante, sans parler de lr forme de sa perception par prélèvement sur
la récolte qui est très pernici€rsc, non seulement pour I'usager qui I'assimile à
unc formc d'impôt, maic lussi pour la SAED qui nc peut I'cncaisser quand sa
trésorerio ne lui permet pas I'achat dc ta récolte.

Lc passage do la rçdevancc 'exploitation-maintenûtce' à des mootans plus
convenables (100 000 à 130 000 FCFA/ha) et lc versement obligrtoire do ces
fonds à lr CNCAS comme condition à I'obæltion de crédic de campogne,
devraicnt pcrmettre de résoudre à un niveau correct la mobilisatiol des
rsssourses financières.

Mais le problème de la capacité des usagers à en supporter la charge reste entier
fant que :

- la vulgarisation de la double culturo n'est pas faite,
- le cott du crédit est trop élevé pour les emprun8 à moyeû terme (15 96l'an),
- I'acquisition du savoir-fairc de I'ontretien couraût, générateur de

diminution du cott de la maiatenancG, n'cst pas organiséc.
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v - Ylslon cnconc étroltc ct stêréotypêr dcr emênegements

Co point concerne deux aspects :

En premier lieu, bien que la IIIe lenrc de mission assigne à la SAED le pilotage

du Dévolopp€mert Intégré de le Vallée, on coilttate que les initiatives privées

sont tr63 peu suivies, ne serait-ce que dans leur identificatiot, Êt que très peu de

chosoç sont faites pour los encounrgcr et les soutenir. On en roste pour I'essentiel

aur seub projee SAED et aux seuls aménagementl hydroagricoles.

En second lieu, les aménagements coatinuent à s€ faire selon une déclinaison de

I'intuition des PIV ou des aménagements classiques. L'avancée technologique et

organisationnelle de NDombo Thiago oe s€ retrouve que dans le programmo

Matam III, presque dir ans Plus ard.

Aucunc initiative n'est prise dans le Delte pour apporter les complémenB

structuran6 qui résoudraient les rujétions crées par l'instaltation des rizières

spoûtané6.

La réhabilitation des 'vieux' périmètres aurait dt s'accompagner d'une

restructuration en Uûités Autonomes d'Irrigation facilement gérables par lec

GIE attributaires, et de ta participation des usagers à la définition ct au suivi dos

operations. Les iaitiatives qui yont daù ce sens, comme actuellement à Thilène'

montrcnt tout I'intérêt de lc fairc et les réactions des usagen de Thiagar, le

dangor de ne pas lc faire.
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3 . RECOMMAI\IDATTONS

3l - Lcr cnlcux I nrlvlléqler

Sept enjeux paraissent dcvoir être privilégiés dans I'avenir pour la mise en oeuvre du
Plan do Développement de la vallée. Ce sont :

- la formetion
- les grands aménagemenB structurarts
- I'appropriation des aménagement! bydroagricoles par les usagers
- la pérennisation des aménagemcntl
- une fonction suivi-évaluation
- un outil régional de développoment du Fteuve Sénégal
- un meilleur accèg au crédit

311 - Le formetlon

La réalisation des objectifs ne peut ètre atteinte que si sorit remplies en premier lieu
les conditions suivantes aussi bien pour les aménagements d'initietive publique que
pour ceux d'initiative privéo :

- vulgarisation de la double culture, ou au moins d'un assolement d€ trois
cultures en deux ans

- wlgarisation de I'entretien couraût auprès des usagers.

La première conditioa s'impose pour que I'usager dégage des revenus suffisants
pour pouvoir supporter la chargo du cott de la maintenance de son outil de
production.

La scconde condition constitue le premier pas d'une rationalisation de la
maintenaace, puisque la pratique de fentretien coumût réduit considérablcment le
cott global ds la mainteoanqe, d'une part, et d'autre part qu'il n'est pas monétarisé
s'il egt assuré dirsctement par I'usager.

Pour I'un comm€ pour I'eutrc, uoc vulgarisatbn du savoir-fairG corræpondant doit
êtro misc en placc.

Ceci implique quo les ænseillcrt loiont forméc t oæ dcux disciplincs. EUcs doivcnt
êtrc incorporées danr bs programmes dc formation dcr conseillen agricotcc ct
diffir6 par Gux au même titre que les technhues dc production agricole ot dc
gestion qui lc tont déjà"

Pour attoindre lo second objectif, il faut simultanément formor les aiguadiers à
I'entretion courant et pas seulement à la distribution de I'eou, comme il faut aussi
formor les pompist€s qui ne doivent psr êtrc æulcmoût de simples gardionr ou
simplca conducteun do sation dc pompage ou dc GMP.
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Ce sont les aigusdiers salariés des GIE ou des Unions de GIE qui auront à diffuser
ce savoir-faire aux lragent eux-mêmes.

La vulgarisation doit comporter en outre un volet de motivation des usagers pour
qu'ils comprenûent les avaûtagæ qu'ils retireront de ces actions (amélioration du
fooctionnement ct réduction de leurs charges) et qu'ils n'aient pas la tentatiotr de

reporter toute I'ection sur les aiguadien eux-mêmeg.

La mise en place de ces formationg nécessitc I'organisation immédiate de stages de

recyclage pour les conseillen agricolæ et dc ûouveaux coun de formation assortb
de tmvaux pratiqu$ de terrain, pour les aiguadiers et les pompistes.

A défaut, les transferg qui sont maintenant programmés risquent de se solder par

des échecs, puisquc aucune culture technique présente dans le milieu ne p€ut
permettre la reproduction de gest€s facilement assimitables par les nouveaux
gestionnaires.

L'organisation de ce train de formation devrait revenir à I'organisme public
reslrcnsable du développcment, puisqu'il en constitue I'une des conditions. Rien
n'empêcherait à terme proche que cette formation soit disponsoe en association
avec la profæsion agricolc elle-même pour éviter la présence simulanee sur le
torrain de consoillen de type classique ot de coûscillen polyrnJento ûouvellement
formés dont bs actions ne scraient pas convergent$.

312 - Lcr 3rudr rnénegementr rtnchtrutr

Aucua développement de nouyeaux aménagemenB, qu'ils soient d'initiative
publique ou privéc, oc peut s'envisager si les graods aménagemenB structunn8 ne

les précèdent. A défaut, I'improvisation resterait la règle, et avcc clle un cerain
gaspillago des ressources (terre et eau), et le développement ao pourrait se faire
qu'en bande étroitc le long de.r ares naturels do passage de la ressource en eau.

Trois priorités s'imposent :

- rendtr réellement opéretiomcls ls ares qui soot mel slimentés (comme

Cest lc car du Djolol per exenPlc),
- fairc pénétrer axcs d'alimentation ct émissairec de drainage aux oentreg

des zonos à vocetion egricole (commc par exemple I'axc Gorom-Iamæar
et l'émissirc du Ndisel).

- entretenir régulièrcmeût les ù(es cn re dohnt des moycns mécaniques

indispensables (dragues ou dragalincs, faucardeuscr).

L'ampleur de ces travaux et bur vocation pour b dcsscrtc dc zones étonduce'
imptique qu'ilc aoicat clæsê d.a lâ cetégoric du rcrvioe pnblb.Il faut dons gu'ils
puissent Ctrc oxêcutés ct"géttf prr PEtat ou toa oolsrionneirc.
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tr importe quc lo cott de I'eau (amenéc, cntretien des ouvrages et exhauro) soit
supporté per ses usager, par exemple sous la formc de I'acquittement d'un droit
d'eau à règler, par le circuit lc plur court possible, à I'organismc chargé de la
dessortc.

Au demeuraût, la perception du droit d'eau n'est appticable que dans un cadre
cottrectuel lieût I'usager et le fournisseur de I'eau. Les obligations de chacun
cûyet! I'autre doivent êtro chirement définies ct ræpoctéæ rcrs pcine de rupture
du contrat

- Pour I'usager :

. constitution préalable de I'entité juridique bénéficiaire,

. paiement du droit d'eau déterminé sur une base aussi simple que possible
(sans doute la surface irriguée puisque, par zone, læ doses sont
sensibtement les mêmeo partout),

. rBpoct de contraint6 oormativer obligées qui ont pour objet do
sauvegarder lc milieu (par exemplc obligetion de raccordement eu
système de drainage),

. obæntion préalablo de la délibération d'attribution foncière,

. cngagement de révision du contrat ri la surfaco est agrandie.

- Pour I'Etat ou son concessionnairo :

. garantie de la fourniture de I'eeu en temp3 et quantité voulue, en fonction
des périodes,

. garantie d'eatretiea des aménagemen8 stnrcturents

. garantie du maintien de la arification pour la durée du contrat.

La sigoeturo do lr conventioo qui liera les deux parteneiræ, doit précéder
I'iastrllation dc I'usagor.

Sur ua aunp plsn, la qucstiot !c posc d.e classcr tcl ou tel ouvrage permi les
aménagemcn8 structuÎaûB. Pour certains, gnndr tre3 ct émissaires, marigots,
pontr de déscoclrvemcnt dc flb à l\torphil, strtion dc pomfgc de Roncq, la
réponsc oct évidente.
Pour d'autrcg, lc problèmc vr sc poscr Gn temcs dc gcstion psrco que bur aille
rend difficilc I'autogertioo d.trr lc court tcrmc.
Dans ce cas il est prudent d'admcttrc uoc phase de transitioo pour des ouvrages
primairec très lourds (comme ccux dc Dagana A et B ou ocur du grand périmètre
italion de l\rtatam). Ia relation entro le groupemont3 d'usagen et I'organisme
gestionnaire, doit s'établir alors en ternes contnctuels réciproques du type de ceux
qui viennent d'êtrc décri$ ci-dæru bt quo br æaditbnr du trensfcrt aux
usagen trc senont pas réunh" -:_ ^.
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La fonction dc policc dcs eaux doit ètre cxercée par I'organisme fournisseur. Cette faculté
doit êtrc mentionnée daos le cortnrt réciproque, par conséquent acceptéo formellement par
I'usager. Au-delà, la senction dc ls conhavention doit pouvoir êtrc exercée par la
gendarmerie puis per voie de justice. Cctte disposition n'cst évidemment applicable que

d'une part, si elle est clsirement æceptée par les deux parties signaaires du coatrat, et si
d'autre part, le fournisseur a complètemont respecté de son coté sês propræ engagements.

Ce dernier point nc tient quc si I'organisme dispooc, par la tarificatioa du droit d'eau, des

ressources financièrcc néûesseires au fonctionnement Gt à I'cûtreticn des aménagemenb
structurar8. La garantie de la dispcition de le rossou!çc, Gn raison de la fluctuation des
besoins, pstrsc per I'emploi d'un fonds spécial d'encaissement des droits d'eau, et par la
posibilité pour I'organisme fournisseur de recourir ù I'emprunt avec la garaûtie de I'Etat.

313 - L'rpproprlrdol der enénegcmente hydro-4rlcola pr lcr usrgcrs

La formulrtioa do cet onjcu cst volonairemeot iûverso dc I'cxpression actuelle du transfert
des aménagementl sux usaget3. n perait trà clair, cn effoÇ quc ce tnansfert n'est réaliste
que si les conditionc dc I'approprigtion sont remplies, crrr il s'agit bion d'un transfert de

1 t proprieÉ ct non pas seulement do gcstioo dc I'outil dc production. A défaut de I'cxorcicc
rcel de le propriété, I'ulegor ne scnit quc lc coûsommetcur rtvocable d'un bicn périssable
dont il pourrait indéfiaimont eriger lc renouvclleoent nr lt puissaace publique
fourn,isseur. Ccst cG qui !'obscrve actuellemoot pour les PIV à I'abandon, comme pour les
grands périmètrer à réhabiliter.

Trois conditions simples doivent être rempli$ pour obtenir I'appropriation recherchée.

I - Lr dlcDorldor lndlvldncllc (o collccdvc) dn forcler tltrr lucunc cntnvc est la
premièrc dc ces conditions.

Les ærres cxploitables eû zoûes de terroir sont attribuées aux futun cxploiaats
demandoun por unG délibération des commuoautéc rurales qui ont b charge de
I'attribution Cctæ cttribution confert un droit d'usage qui s'apparentc à un
beil cmphyt6otiquc rprÈ confirmatioo prr futoritô sdministrativc.

tr rcstc qttc fulagc Cc s'ærres pcut ttlc rcvcndiqué pqr des cxpbitrna qui
excipcnt uo droit eotéricur découlant dc fusaæ dc cos ærær psr |rr frûitb
dont ib sort hs hériticra,Ccst fréqucmment lc :cg del Errec dc wrto
exploitécs dc tout tiûpû ca culturc de dêcrrc ou 6o pûturegc de saison sôchÊ. n
est tout I fait inOicpcg.bb que h réalisrtioo, pub I'rttributioo d'uo
eménagemcnt soient subordonnées à Pobtcntior par les futuri usagenr d'une
délibération définitive qui accordo le droit dusago de maaièro irrévocable.
Cette démarche dont on voit lcs prémicer denr forgnnbation dc lr gestion du
futur périmètro dc l{doubundji-Dcnbé daû! ls d6l6grtion do l,!rtn, doit
ètre incorporée dror lcr pberæ & grojet propûtf t h fOætioo 'canctplan'.
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Dans la pratiquc, I'obtontion de la délibération d'attributior por la communauté
ruralc peut sc feire simplement si tout droit d'usage antérieur cst tombé en
déscrraûcc. Il pourrr oécessiter plur d'attcntion si le négociatioa entralnait
l'échangc dc droie d'usago oommo crla sc pratiquc dans les procédures rmiables de
remembrement. En toutG hypothèsc,lr présence dans les Conseils des Co'nrnunautés
rurales de représcntrna des familles du lieu ett dc nature à facilitor les choses. Il
semble que oe soit lo cas dens la délégation de lvlatam où cette question apparait la
plus aigilc.

Pour finir, la consolidation du droit d'usage devrait donncr lieu à la mise sur pied
d'une procédure cadastralc qui, sans aller jusqu'à I'immatriculation individuelle,
devrait au moins protégor I'appropriation collectivc des groupements élémenaires
d'usagers. Iæ partage intérieur eu groupcment qutot à lui devrait êtrc alon I'une des
pièces constitutives de la formation du GIE d'exploiation.

Cettc première condition s'applique autant pour les améoagements d'initiative
publique que pour læ ioitiatives privées. Dans ce second cas, rien n'ioterdit la
constitutior par I'organismo de développemcût de portefeuilles fonciers obéissant
aux mêmes règles de mise en place, dont les lots pourraient être attribués par appels
à candidature pour des exploiations industrielles do type 'produits en main', seloÂ
des cahiers dc charges à mcttrc au point.

ll - Lr confornlté dc I'orgrnlcetlon collectlvc rvcc lcr tredltlonr ctlturellce du groupc
d'usr3crr ct con engrgenetrt conctrt, constituent la deurième condition du succès

de I'appropriation des aménagomenût per sca oxploiang.
La dispenion des parcellec des GIE dans plusieurs unités bydrauliques et le mélange
de plusisun GtE dans ces unités étaient la situation confuse à Dagana avant que le
Comité de gestion du périmètre ait accepté une forne dc remembrêmont destinée à

faire colncider Unités Hydrauliques et GIE. L'absndon de PIV do Matam, du fait
du coaflit de communautés villageoises, ensemble gestionnaire, montre quc, dans ce

cas lussi, I'organisation de la gestion doit êtro conduito dens la phase même du
projot et troû après.

Un GIE doit rassembler dor rragorr dc nêmc æDûrtonsûoc rociglc ancicanc, tellc
que ccllo d'ua vilhgc, ou plur récoûæ tclh quc ætlc qui peuvent rérulær du
voisinagc drnr ccrtlioeg agglomérationr. Cc rcgroupcment eot oortos dégrocsi pqr
I'enguêto sociologiquc qui pcrmet la premièrc cquisrc du projct Il doit êtrc
impérativement consolidé per un travril d'animetion ru Domêot où r'6bbore lc
projet détaillé. eert ccqui est heureuscmcnt cotrcprb I Ndoûbuûâdji-Dombé por
la Délégstion de lrlehm. .. ., 

.

Iæ complément ob[gà à cettc démarche o, ,. misc ru *iiiï'*" structure
d'aménagemeût conçue dc telle manièiç quc chaque GIE ou chaque exploitant privé
puisso dispogcr e! propre d'urc uniûé autonooc d'irrigatior à la dimension de ses

bGroins, ou do phuian ri c'clt oéoc$airc, goûryu quc I'auûomnie de gestion soit
gtrsûtic. i' r,r *F'
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Iæ pes pout alo6 êtrc fmnchi trèc vitc vcn la situation idéale dans laquelle h
cogdbdon dn groupcncat 3ccdorrdrc or I'lnrcrlpdoe dE 3crtlonodrc lndlvlduel

précèdc frnôregcnent qui est fait pour lui ct psf conséquont sorll sotr contrÔle.

L'.c.Co au bénéfice du financemcnt public dcvrait glotr être subordonnË à une

contrlbudoa flnrnclèrc du gestionnairc lui-nêmc, âDPort personnel ou eûgagemeût

de couvcrnrrc du crédit correspondrnt. Ccci impliquc :

- une nouvelle politique du Crédit Agricole en matièrc do prêt à long terme

à un taux acceptable,

la mise en place d'une procédure d'engagement'incluant la garantie du

foncicr,

- l'étudc Gt le définitioa d'une politique do subvention lr I'investissoment,

moduléc sclon la ûeturc dcs bénéfrciairec,

- cnfin I'existence d'ua caarl technique par où faire passcr le financement

public ct capable par ailleurr de conseillor utilemcnt les caodidaB sur lr
iocalistion optimale de lew insAtlation ct d'impocer lcs contraintes

normetivæ qui I'Y attachcûL

lll - Lt netfisc per lcr rsrgcr; dsr forcûoEr d'rnénr3cncnt dort lk ruront le cbergc

En tout premier lieu pour tous les usagers, privés ou bénéficiaires d'aménagements

pubths, oe sont les fonctions d'exploitation et de maintenance qu'ils devront

maltriscr. Il faut par conséquent qu'ils disposent dcs moyens matériels et financiers,

ct du ravoir-fairc.

pour fcxploiation, les cbqscc so ûcttetrt bien cn place grâce à I'offet combiné do

trois facæun : action des conseillen agricoles, mfu€ en place der procédures de

crédits de camprgnc par la CNCAS, présencc d'anciens egetB dc h SAED
,dëfldës' qui tienneat rapidemcnt des pooitions-clés de'ns h gestion dcs

eménrgemcn6 transférés. Lc carrc'tère inégal dc h qudité dc le gestba mootrc

ccpcoOrnt b ilcc63tt6 dc ûrintcûir lcc ætionrdc æutica auprèr dcr uregcn ctdotc
h mbc ù bur dirpoeitioo dc conrcillon sriæbs fornés ct eoc.dr6û por I'o'trnismc
de dévlloppcmcût ct (ou) ù tÊfç ær b profccsbo egricolc clb-mêmc.

': j. {: .. ;.

5tegbss3t des ûoyens financiorr, troir poster doivent êtrc elimettés régulièrcment

parprélèvomont sur tes résultatt ds h productiol: unc tigne dcathéc t oouwir los

dépcns6 de fonctioctrement de I'rmênagcmoût (droit deau, frair d'éneryic,

coûommablec, salairer), un fonds dit d'amortisseûent d€stiné à capialiser les

moye63 de reaouvclloment des équipemeo8 à courto duréc de vic, une provision de

mainænancc pout oouvrir lcl déæucr dc meintenancc spécisli!éô préventive et

corrcctivc. Lco atinationr fsitos rstudbûttt fmt oonrrcrgcr h ronnc dc s trois

ternGl t ul montrnt eomprir catit 100 æ0 tt tæ 0æ FCTA/he/ro.
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Il est peut être possible dc n'atteindro ce montent quc ptr palier, msb à la condition
d'indiquer dèr lc départ le montant objectif et la rapidité de la montée en puissance.

Si ce n'cst per frit, les uagen coureût deur risqucs :

. soit celui de ne pas constituer le fonds de renouvelloment Cc pourrait être
uo choix stratégique. Mais il faudrait, lc moment venu du besoin de
renouvellement, pouyoir rccourir ù I'empruot. Les seuls qui soient
accessibles enoora sont des prêtl à moycn terû€ (5 ens) consontis par la
CNCAS pour I'achat dc matériel rous r&erve d'uo rpport personnel de
20.9ô. Leur taux est trop élevé (15 96, commc pour les crédiB de
campogne.!) et leur duréo trop courûo pour oe type dc besoin,

. soit celui do n€ pas provisionoer suffîsamment pour la maiotenance. Cæt
la survie de I'aménagemert qui est cn jeu. Il cat faux de raisonner par
ailleurs sur le fait que le cott étant moindrp les premières annéæ, la
redevance de maintenance pourrait êre très progresive. Si on ruit pas à
pas le niveau du besoin, il atteindra de proche en proche des montants
insupportablec dans lec compteg d'exploiatiop..

Aussi est-il bicn préférable dc constituer les provisions dc feçon régulière, sans à-
coupû, pour on répartir la cherge sur les revenus dc le production dc façon constente
au gour! du æmpg.

Enfia, dernicr point, maitrisc des sevoir-faire et (ou) des compétonces spécialisées
extérieures de lrr maintenance sont indispensables à I'appropriation.

Oo a déjà souligné I'importance majeure de la diffusion du savoir-faire on'natière
d'cntretlen cornnt. Non souloment c€ savoir-faire n'existc pas dens la vallée, mais
la notiron mêmc o'cst pas porçuc. Ccst là qu'il faut faire porter en priorité I'effort dc
vulgarisation dos techniques auprès des usagen à travcn le formation des cooseillers
egricolcs, dcc aiguedien ct des pompistes.

Cet eajcu a dautNnt plns dimportaocc que c'crt lc reul poste sur lcqucl I'usagcr peut
jouer pour rëduirc b cbarge dc scs cotts de productioa par l'ôoonomic qu'il procure
sur lor cotÛ dc mainænrocc

Pour cc qui cct ensuiæ dc h meinænaoc€ spécirlbéc dcur ffiitê'appaniscnt:

. la mbc au point dæ programmc préveotifi,

. le disponibilité dc moyens spécialisôs extéricun.

j

Ccs deur poina font ci-aprèg I'objet dunc rcoonnudrti,on, trcitéc diltiûctemeat,
qui cst consacrê au njet dc h pérenniratioo dcl rménagen€nÊ.
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Les foactioos d'cxploiation et de rnainûcunce sont neturollcment celles qui incombent au
prenicr chef aux usageË. Ccci n'cxclut pes qu'ib n'aient pas à intervenir ea amont et en
aval. $agissant de lr conceptioa, leur intervention s€ra d'autgnt plus naturelle qu'ils
supportercnt une part du cott dc I'iavestisscment. Qusnt à le fonction de réalisation, cncorE
plus prochc d'cux, elle nc peut sc coacevoir rans leur participatioo. Pour éviter des
pressions iocessantos et intempestives pcndant les traveux, il faut organiser les relations
entrc les usagen et los acteun de la fonction pour parfaitement fixer les responsabilites de
chacun. Lcs usagers à traven leur organiration, lont m8ltrel d'ouvragc. Entre mattro
d'ouvrogc ct eotrÊprctreumr interviont ûécasaircment ut maltrc d'o€uwe, éventuollement
maltre d'ouvragc délégué si le linancement psssc pûr lui. Ccci suppos€ l'éablissement dc
contrat engsgeant réciprcquement les organisations d'usagen et I'organisme d'interveution
sur le nâturo dec aoryices et des charges de chacua rinri quc sur lc formo et le contenu du
contrôle.

Pour finir, cn aval des fonctions d'exploitation et do maintenaaco, il faut apprendre aux
usagens à traven leur organisation propre, à ænir des tableaur de bord de gestion
répondant à leurs besoins. De co point de vuc quatre ensemble d'informations doivent faire
I'objet d'un suivi régulier :

- les cotts de production dont la charge est répartic au æin de I'organisation
(façons culturales, amendemeaB, tsaitemenE phytosaniaires, charges
d'exploiation, fonds de renouvelleænt, provision de rnaintenuce ct gestion
do crédig dc canpagne),

- les perfonnancæ de la production à chaque campagoe,

- le livres de bord du fonctionnement dcc aménagemenb, non seulement pour
lec statioos de pompagc mais aussi pour les aménagements colloctifs
(caractéristiques de fonctionnemcat et avatars),

- ler campegnæ d'entretieo coursnt collectif et lcs campqgnæ de maintenance
spæiali$c (stocks Gt renouvellement do stock, factures dc réparations,
règlement aur eûtreprb€s).

Ce sont ccs outils qui permottent de recabr bs provisiou ct rodcvatrces à le hauteur dcs
besoins, do mottre au point les progranmô !g rmirgalaçs prévcativc plus précisémoot
qu'avec ler sculcs ioctructiom dc neiatcnrncc ot do feirc progrescr br pcrformnoc.

":'j''ll":::

On a constaté sur lc terrain quc !c trouve[t, cn bion dcs licur, hc compôtenccs néccscairer
pour assimibr æt techniqucs. Lour diffusion ct lcur pplicatioa prércrlgrl d'euttatnoinr
do diffrcultér que leo responsables des organiretioor dusagorr Gn ooatrËront fin6ret dc
maniljç t nSiblc.

Bien que cet ensemble d'observetions oonoorne plus mrticuliôrcmotrt hr aménagements
r6sultant de fidtiative publiquç, il n'est pos iautilc dc .hl rppliqucr lur aséoegenontl
d'initiativc privéc.

12 ii
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Dans lc cgs dc grandes exploiations de type industriel les règlec qui viennont d'êtro
décritec, scront généralcment pratiquéæs à I'initiativc de leur entrepreneuns
exploiaos. Daor lc cas d'initiatives privécs paysannales, collectives ou industrielles,
il est certainement utile de tenter de diffirscr css techniques qui sont en soi
généretrices de progrès. La collaboretion de I'organismc dc dévcloppemert avcc les

structuret propra dc la profession agricole devrait permettre d'étendro à I'ensemble
de la vallée I'apport de post-alphabétisation qui est entrepris. On en voit un promier
exemple dans le contrst d'assistancc mutuelle passé entre I'Amicale de Foyers de
jeunes du Dela ct la SAED (CT{APTI).

lv - L'enénr3enent dc l'esprco 1ntrr tou ær u3rgen

L'appropriation sans oontestatioo qui est recherchéc, doit passcr par l'étude
simulterée de tous les usages dc I'espace, egriculture intensive, agriculture extensive
traditionacllc, élevagc, boisement La répartition concomitante des usages suppose la
recherche d'un accord général avec les populations intéressées. Chaque emploi doit
ètre traité avec sutrnt dc soitr que cclui qui est epport6 jusqu'à maintenant à
I'agriculture inteosivc. Ceci signifie qu'il ae suflit pa! de réserver des zones à chaque
usage, il faut oécessairement y epporter laç aménagemenB qui pcroettront leur mise

en valeur.

Pour les élevcurs per cxemplc, il faut aménager dc très larges parcounl dans les
psssages tnrditionneb. Plantation ct misê cn défens initielc d'espèces arbustives
appétantc, larges ouvrager de traverséc des arca hydrauliques ct de! drsins, mareg
d'abreuvement sur les parcoun alimentées par eremple en extrémité de cbenal et
convenablement plantées, tels soût quelquec aménagements ù conduire en même
temps quc I'aménagement hydroagricole. Ils auront le méritc etr outre, en réduisant
les concurrenccc, d'éliminer une grande partie des dégâ8 et des rrandalismes qui sont
la signaturo ds manif€sftrtions de rejet enven les bénéficiairæ trop exclusifs des
aménagemenB.

<314-Lr pérennbedol dcr rnênlgcncntr

Conccotlor

Plur un ouvrego Gst oottGur, noiol il æt tolénblÊ dc b lsi$6 rc dégradcr jusqu'à
compromottrl gravcDent ra caDecité ù rcnplir ra fonction dsnr I'aménsgcoGnt
L'aoglc dc vrrc du cott d'iavrrtiscmcnt l'egt pércnpmirc guc ri I'invætisscment
initial lui-mênc æ jrntil.rc I ua dveau raisooneblc. Lo qucstion doit rc poocr pour
les ouvragcc $lon lcur placc drrç I'amém8omeûL

r-a @gstæ tættûnæ- cc qui a été frit donr L velléc tc montrc - peuvent
ôtro rutiquec mais non sommairæ. L'exemplc typc dcs rmônagements terminaux
sommaires æ roncortre daos les rizièrec spontraôcr do I'trc Gomn-Lamps&r ou
Ênoorc dens ler rizièrss ds forærc dc jeuncr. Lctlr pércndté n'cgt per rcûcrchée
puisque lG psrti ost pri! dc leur déplacoment périodhuc .:.

l-

I

I
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Lcur remise cn étrt (approximetif) eu rythmc eûnuel nécossitc un réinvestisscment à
hautcur dc 30 96 de I'investisscmcat initial, ce qui représeaæ un poids cnûuel
finalement supérieur à cclui des aménogcm€nts tcrminaur micux conçtrs.

Bien que rustiquer ceux-ci sont faits pour durer. Cette pérennisation tiendra donc à
trois factours :

. unc corccpdor rufflrenncnt rolgnôc pour nc pas nécessitcr de reconstruction
partiellc lourdc à un rythme élevé. Ceci supposc :

Un planage initial de qualité des cloo d'exploiation, à plat ou en banquettes
selon le reliof.
La conccption des diguettes par levees dc terrc asscz larges au grader.
Le sreuement de drains à alrs stables longér par dcs pist€s d'exploiation et
d'entretien, de 3 m cr têtc, exhausséec par rapport au niveau des clos.
Enfin la confection de cansur ærtiairee largement dimensionn6 comractés au
seul passage des engins, caûeux dont il faut laisser le'gras'pour favoriser
I'enherbement et mieux supporter l'érosion duc à le pluie ot aux passages des
lnimagl.
I-es priscs par siphon du type CSS ou du type PrV itrlicns de Podor, sont les
plus intéressarta.
Lcs poins de dissipetion d'énergie ou de mise cn vitilssc hydraulique doivent
êtrc consolidés soit por der fascines, soit por gabionnage Gn sa6 dc jute.
Enfin on n'omettr. æs de rêcrver des eirer de battagc cxtéricures au réseau
hydrauliquc.
Le cott initial de ce typc d'aménagement tcrminal devrait se situcr entre 400 et
600 000 FCFA/ha selon le rolief pour dec réalisatiou en tcrræ de walo. En
terrg de fondé, pat ess€nce assez perméables, lc cott pcut considérablement
l'élever du fait du transport à pied d'oeuwc dc matériaux convenables pour la
coofection des caneux

. le recond fecteur de pérennisation est la réclle prise en rnain ds I'cntrrden
courrnt prr lct rsrgctr. Il cn e été parlé à phsieurs repriscs. Ceci sig[ifie
d'abord que lc savoir-faire correspondant soit dilïusô ct compris, et ensuite
que cel gestæ soiont accomplis sans délai dès la premièrc €mpagne
d'irrigation. Individuels ou réalisés collectivemeût, cca tettcs essentiels sort les
ruirang : frucardagc dcs drains, traitencnt inmCdiet dcs poiatr érodég
(fasciaer et gabionnage dc srcr), réperatba & carnlbn, dor dbrrcttes ct deg
pista per rpport dc metérieur danér, rcpriso dcr phoagæ I lr plrnchc aprà
lcs façonr crrlturalel, currSo nanucl G caoaut *pontion fu passcrcllcr dc
franchisscmcot ctr bob ;

o t1 . . : : r

. planotion ct Gotrctioo duo rldar dr br&c-vctt dc æhtrrr ûttow & funité
lutoûoûG dirrigatbn nr lc nodèb 'pùles wnlal (cucalyptus, acacitr
d'Autrrlio) procunnt rapidemeat trob €vantsg€r importana : protection
contrc hs ven8 dc sable, fourniturc dc boic dc fcu ct dc perchor (besoitrs dc
coNtrustion et de fasciægc), tini1Etbn der divrgationr du bétail pour lcquel
ces cspèccc ûc lont par rppétantes.
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Moycnnant I'application régulièrc dc ccs tcchniqucs, lc rctour d'engins lourds
pour lr rnaintensnce spécialisée sera trèr crpacé et scul€ment déclenché quand lo
planagc scra dégradô (4 à 5 ans).

f-cs a nhaserrsûs ællails, doivent cux aussi fairc I'objot d'un ontrctier
courant soit par organisation dc chaotiors collectifs à I'initiative des Unions de
GIE (faucardagc de collecteun dc drainagc, nettoiement des passages d'eaux
sauv?gel ct d€s pessaget busés, fascinages ct gabionnage dc sacs) sous la conduite
d'aiguadiers bien formés, soit per I'intervention régulière des pompistes
(dégrillage, dépoussiérage, graissage, ûettoyrge dc filtres, mâtage de presse-
étoupc, otc.).

Mais I'essentiel de la maintenance y nécessite des moyens spécialisés. Il est donc
indispensable que leur conception le permette au moindre cott :

les pistes d'entretien larges en crêto d'ouvrages ct protégées du
ruissellement rcDt bien plus utiles quc lc revêtement der canaux

I'agpareillage hydrauliquc dc régulation ed de disaibution doit être
résistant et parfaitemont protégé oontre la corrosioo

les ouwrgct correspondeots doivent Ctrc protégés cortrc l€r
obturations er amont st contrc férooion régressive en rval

les stetions de pompage doivent êtrc conçues pour faciliter les
dépannages per échange standad dcs équiæmentl les phu sollicitÉs
donc pournres d'accès tou! tcmps cntrctcûtr, de moycns de levage de
bonne quqlité et de sptèDes dc fractioûnsmeot, dc démonage et de
remontagc simples.

Lc cott der aménagem€nB oollectifs con$a sur c€s bascs devrait as pas dépasser
2 000 000 à 2 500 000 FCFA/ho sclon l'éloignement de la resourcc.

Lq ot futaTsûs twotE ott utrc dinenrioo ct u[e inporancc teller qu'ils
doivcnt êtrc dunbles ct eooç:ul pour.pGrmGtttc uoo maiaænrncc roo! aucuoc
faillc. Leur cntrcticn æunnt doit porbr crsenticllcncet rur lc meindm cr ébt
pGrû8[ent dos pistcs pour cc gui concamc hc ouvrrgc dc brrascmcnt ct do
g6nic civil. L'cntretico oourut dolt êtrrr effcctuô,par oD porronnel dcrpbitation
coovcmbleætrt équip6, -oogûnmæt .cE.tbræ. Iæur aniùtcËær Fvctrtivc
lDécirli!ëc nécæsite lc rcoourr à dcr myeni dentreprirc cc qut inptiquc le tcnuc
à jour dec liwes & brd, l'éablissemcat d'uo prcgrsnmc régulbr dc
rnaialsasaçs, la dilpoûition dec finanoomcaB néccsssircs commc ccla r été présisô
plur haut Ir misc ca plecc dcr slrJteÉ'dbhsb ct Po'rgonisedon dc fr
maintcûaoo! spcciali!éG doived êtrc prtcbâcr ûà b æncoptbn dcr ouvrages.
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ll - Moycnr d'entrcprker spécldtsécr prércnter denr h velléc

Cette question concernc tora les aménagemen8 dès que ln nécessité
apparait d'entreprendre des programmæ de maintcnance préventive ou
correstive spécialisée.

L'élaboration des prograrnmer nécessite un suivi régulier de la part des
gestionnaires et le concoun de spécialistes qualifiés pour exercer la
fonction de maltrc d'oeuvre soit pour le comptc de I'organisme de service
public ct en son scin, soit pour lc compte des organisations gestionnairæ.
Danr le socond cas, la mattriso d'oeuwe doit être effectuée dans un cadre
contractuel et recevoir une rémunération de lrr part de I'oryanisme
bénéficiaire.

Lc concours do I'entreprisc doit rc fairc par voie d'appel d'offres, et
suivant le besoin :

par marché à commande ou de clieotèle pour la mtinlçatrass
correctivc (dépannage ct intcrvcntions urgentqs non prévisibles),
par marché à prir forfaiaires pour la maintenance préveative
progranm€c

L'intérêt de torn est dc procéder par tranches pluriannuelles pour
bén6ficier de l'économie d'échelle. Ceci implique que le maltre d'oeuwe
puisse agir comme maltro d'ouvrago délégué somme en matière de trarnaux
neufs, pour le compte dc plusieurs organisations mandantes.

L'initiative privéc locale comme la décenralisation der entreprises de
Dalcsr, ûc p€uyeût êtrc cncouragées qu'à deux conditions :

le régularité du marché, pour pennettre ur oiveau d'emploi
convenablc des percs dc matériels, la constitution de stocks de
pièces et d'élémcntr interchangeablet suffisoots, lc maintien
d'otelion de réparetion correctomcrt équipés, Gt lc maintien danq lil
Yallé€ du personnol qualififé,
la girantic du paicmeût dcl frvaur par le eoûstituti'on dc fonds
spécisux t b CNCA$ @uvorte cllc-mCmc psr uo foodr dc grrantio
inærnatbnal

315 - Unc forcdol slvl-évdurdor
i

tr cst bicn ôvidcnt quc I'organisme de déræbppemcnt régioml doit cntroteair u
instrumeat,dc cuivi-évaluatbn do finpoct ct der performancer dcr eméoagemeos.
Cost lc rôlc d'ua rervicc public nsodaté pour r$eurer b contrôle dos objcctifr ct pout
permettrG de lcs gjuster.

Mais la fonction do ruivi-evab8tiot doit couvrir lcs autrcs dincnrioos dc ls gestba qui
sobnt adaptéæ rux besoins dc pibagp propræ I chaquc gestionnairc.
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Chaque niveau nécesiæ le recueil des informations sur l'état iaitial, le
fonctionnement et la fiabilité qui permcttront, pour les modes de gestion, les

structuræ d'aménagemen6 et les fonctions! en termqs physiques, socioéconomiques
et firanciers :

de constituer la mémoirc des éta8, des évènements et des résultab,
de préparer les programmes d'activités (planification, production,
exploiation, maintenance),
de contrôler et d'évrluerf pour concevoir, vérifier et améliorer.

Ces termes généraux doivent être traduiæ à chacun des niveaux de responsabilité
par l'éabtissement dc fiches dc suivi, dc tableaux de bord et de rapports
d'évaluation proportioonés à ces responsabilites.

Ils devront être mis au point pour lc siègo de I'organisme régional de
développement, et distinctement pour les antennes départemenales et pour les

structur$ autogestionnaires. A celles-ci appartient de collecter les informations et
de définir elles-mêmes leurr tableaux de bord, au siège revenant d'évaluer les

impacts d'ensemble sous tous les angles du développomcnt intégré bien au-delà des

seuls aménagemenb agricoles. Si le savoir-faire existe sur le secoad point, il faut
maintenant pour le premier former les responsables aui techniquer de la gestion
d'entreprisc.

Ler instruments de mesure actuellement trop limités ù l'évaluation des
performances de la production agricole en termes de rendemenB, doivent sê

diveæifier par le généralisation de I'emploi des livres de bord et des carnets de
compte, par la mise au point d'une comptabilité analytique adaptée aux besoins,
ainsi que par I'interprétation des scèaes SPOT choisies en fonction des thèmes à

étudier.

316 - Un oudl rêglonel dc développenent du Flcuvc Séaé8rl (ORDS)

Au fil dc ce qui vieat d'être développé, apparait la nécesité de disposer d'un
organismc régional dc développemenL

I - Sr fornc ludtndonncllc dcvnit pcrmettrc de retisfairo deux
oxigcncec :

couwir tous les aspecA du développemeot économique de ls
vall6e, d'initiativc privéc ou d'iaitiativc publiquc, relatif à
I'agriculturc eussi bien gu'aul rutreq composantæ du
développement. Se pose donc ls questioû de sa tutelle qui devrait
être hterniûistériclle
assochr loc usagen à roû rdministretion, dnsi que les
colloctivités territorialc éluer. Sc ruc ici 1r question de lr forme
juridiwe do I'oRDq d Etcblislement Public, tri Société
Netionalc mrir plutôt Société d'Economic Mixto.
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It - Scr rttrlbutlonr devraient couwir les responsabilités luivant$ :

animer lc développement régional sous tous sel asp€cts, notamment par le
soutien tcchnique et orgaoisationncl des groupemenB d'usagers et des
PME.
former et encadrer des conseillen polyvalen8 chargés de diffuser les
savoir-faire de production, de gestion et de maintenance. Parallèlement,
former les spécialistes de la gestion der groupcmen8 d'usagers à leur
différents métiers,
exercer la planification, le maltrise d'ouvrago, la maltrise d'oeuwe,
I'exploitation et la maintenance des aménagements stnrcturanB au titre
du servicc public,
exercor le police des eaur et a$lurer I'acquittement des droits d'eau,
définir et faire appliquer les normcs d'aménagemont dont le respect est
nécessaire ù la prâservation et à la misc en valeur optimale de I'espace,
fournir les services de maluisc d'ouvrage déléguée et de maltrise
d'oeuvre, pour lc compte des organisations d'usagerc bénéficiaires de
fonds publics, ou pour celui de celles qui los sollicitent,

. mettr€ au servico des organisations autonomos contrc rémunération, des
specialistes du dépannagc des équipemena sensiblec, specialistes qui
doivent être pourvru des stocks de pièces et des matériels nécessaires à
lour rction,

. assurer dans la région les fonctions de suivi-évaluation général et de
recherche-développement.

Itl - Son orgrnlsetlon doit êtrc fortement décentraliséc pour les tâches
d'aoimation, do maltrise d'ouvrage, d'exploitation et de maintenâncêr sous la
coordination d'une Direction Généralo chargée d'harmoniser politiques et
méthodes. Par contre c'est au servico des aatennes décentralisées que
fonctionnent les unités centrales 'fournissars' que soût læ unités de
planification, de mattrise d'oeuvrc, de formation et de suivi-évaluation.
La gestion de cet ensemble doit fairo I'objet d'un contrôlc budgétaire fondé
sur le tenue d'une comptabilité analytique des dépenses, articulée sur les
fonctionr (centrec de gestion) et sur les unités géographiques.

lv - Lr nlsc cl ocuwc du trensfert dos responsabilités de gestioo aur usagers
devrait être rubordomée à la capacité de ces dorniers à gérer de manière
autonomc los arnénagemenB. A cette fin, lc tra$fert juridiqtre et fioancier
dcwait trG !c feire quo simulanément au traosfert du savoir-faire de la
gestion d'exploitatioo et do maintenance. Cette condition peut être très viæ
remplio pour les aménagements termioaux des unités eutonomes d'irrigation
(UAI) per b transfert du savoir-fairc dccrit plrs haut. Elle est accessible
pour dcr améaagements de billo noyenno (quelques centaincs d'hectares) à
très court ærme, si I'appui tccbnique est fourni eu gestionnaire collectif dc
manêre compétcnte. Ellc est plus difficile à rcmplir drns le court tenne pour
der structurcs d'aménegem€nt très lourd, (aménagemena primaires de
quelquer millicn d'hectares) dont la gestion noyerait ler usagers trop
fralcheoent'libërés'. Si lc transfert doit cn rcster I'objectif, la nécessité
d'unc étapo transitoirc a'imgosc, co qui n'empêche pas que ta gestion
correspondantc prenne la formc contractuello, d6crite au ! 312.
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Cet ensemble de considêrations implique que IORDS soit investi de la
responsabilité du transfert aux conditions qui vienneot d'être décrites,
comme il doit lui revenir de procéder eur remises en état des périmètres
dégradés evaût d'en effectuet lt'Iivraison' eur futuÉ gestionnaires.

Oo doit considérer que ces 'livraisons', ne dispensent par du respect des
conditions d'appropriation décrites ci-desus au paragraphe 313. Les
responsabilités de rORDS dans ce domaines s'ajoute pour un temps, sans
doute J I J ans, à celles qui sont énumérées ci-dessus (316-2 ii). Cest la
formc concrète du désengagement de I'Etat au bénéfice des usagers, forme
qui donne un contenu concret à la mission d'appui-conseil actuellement trop
vague pour être effectivc.

v- Lr montêe en pulssence du développement doit s'évaluer eû prenaût eû
compte celui de I'itritiative privée. Ce développement exige, de la part de
IORDS, que soient réduiB les trois goulotr d'étranglement rctuels :

. ta faiblessc des aménagemenB structurao8. Ce soot eux qui doivent
mobiliser prioritairement les moyens de I'ORDS,

. I'insuffisanco de la formgtion à la gestion dans touteg ses dimensions.
Le renforcement dexr cadres et de I'assistance techaiquc devrait se

coûcentrer sur co point,

. lo plafonnement de la capacité de maltrise d'oeuvre propre (1500
ha/an) p€ut être accepté pourvu que la fonction de meitrise d'ouvrage,
directe ou déléguée, ne s'eû trouve pas limitee ce qui est possible par
un meilleur usage de la sous-traitance et une rodéfinition des missions.

317 - Un nellleur rccès ru crédlt

Le fonctionnemeot de la Caisso Nrtionalc de Crédit Agricole du Séaégat pennet
maintenant d'apporter une très bonne solution à la misc à la dispoeition del rgriculteun des
crédits de campagne dont ils ont besoin. Ces crédiæ à court terme sont coûlentis au ùrux de
15 96.

Pour l'acquisition de matérieh ou d'équipemen8 nouveaur, la CNCAS propose des crédiB
moyen terme présentant les caractéristiques suivantes :

- durée 5 ans,
- apport personnel de I'emprunteur 20 96,

- taux d'intérèt 15 96.
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Ce typc de prêt devrait permettre I'achat de metériels de courte durée de vie ou
repidement amortis : GMP, batteurs, tracteurs. Si la part d'apport personnel ne

constitue pas un frein, par contre le tgur d'intcrêt est visiblemeût très dissuasif. Or
il faut qu'il existe des moyens de reaouveler ù moyen termo cerains êquipemenæ,
tels que les GMP sans lesquels beaucoup d'aménagements tombent à I'abandoo, tant
que la constitution de provisions n'est pas entrée dans les habitudes de gestion.

Du point de vue de I'exploitant, il sorait intéressant de pouvoir bénéficier de prêb à
moyeû terme d'un cott inférieur au &!ux de base. Cette disposition, qui aurait uo
réel impact sur le dynamisme des investissemen8, ne peut s'appliquer, étant donaé
les dispositions prises par I'UMAO, auxquellec le gouveroement du Sénégal est lié,
qui interdisent les bonifications de taux.

De toute manière, une telle politique oe pourrait s'appliquer saûs véritable
connaissance des risques financien encourut. La misc en place d'une Caisse
Régionale travaiilant sur la seule région du Fleuve y contribuerait.

Pourquoi alorc ne pas associer à son administration les usagen eux-mêmes, comttre
cela a été prop6é ci-desw pour I'organismc de développement ?

Il va de soi que la constitution d'un fonds de garantie par une ou plusieurs agences
inærnationales contribuerait à consolider une telle politique.

Par ailleun, le principe de la contribution des usagen ù I'investissement initial par
une trart d'autofinancement - il en sera question phs loin aux $ 321 et 324 - induit
le bcsoin pour cux d'accéder à des crédits I long tcrme. Cette forme de crédit
n'existe pas rctuellement. La création dc cc nouveau produit par le CNCAS
ouwirait unc oouvelle voie, très efficacc, au développement. Ce qui est propoc6 ci-
dcssrs pour b crédit à moyen termc, dovrait permettrc cetto ouverturre sur le long
terEe.
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32 - Cholx dc stratêqles

Plusieurs déba$ ont counl à propos des aménagements, que lc diagnostic de I'existant
peut contribuer à éclairer, sinon à trancher définitivement. Il faut en effet compter ayec
I'exercico des feed-back de la gestion pour faire mtrir les idécs et faire progresser les
choix.

321 - Frlrc ou lalsscr-felrc

Laisser-faire les initiatives privées constitue un objectif de développement très
séduisant dans ta mesure où il réunit deux avantages déterminang :

désengagement de la puissaace publique au plan de I'Administration comme au
plan financier, mobilisation des ressources financières des initiateurs eux-mèmes.
Aussi convient-il de I'encounrger. tl est cepcndant oécessaire d'éviter les
gaspillages ou les nuisances d'un développement désordonnê.

Il est normal que la présence d'un axe hydraulique imporunt soit à I'origine
d'installations spontanées. Il est dommageable pour le milieu de ne pas renforcer
son rôle structurant par les aménagemen8 complémentaires en I'absence desquels
aucune règlemontation ne peut être raisonnablement appliquée. Réaliser ces
aménagemeng à I'initiative de la puisance publique est bien le premier moteur de
I'initiative privée.

La mise à la disposition des initiateurs de moyens financiers d'investissement
d'appoint pourrait en favoriser par ailleun un dévoloppement plus rapide, tout en
subordonnant les aménagements au respect de normes essentiellement destinées à
sauvegarder I'environrement et à preserver les intérêts der autres usagers.
Ce type d'inciation peut se concrétiser par la mise en o€uvre, au profit des
bénéficiaires, d'aménagemerts partiellement subventionnés. Le taux de
subvontion serait modulé en fonction de la capacité de I'initiateur à supporter sa
pert d'autofinancement et en fonction des contraint$ nornûatives imposées. Ce
qui cst vu dans lc Dela moûtre que la capacité d'autofinancemetrt pourreit, en
valeur, représonter 50 96 du montaût des aménagem€ûût terminaur.

Enfin, troisième facteur d'encouragement, ce serait la misê on place de mures
d'accompagnement opérationnelles à totrs les niveaur dc ls gation : rnrttrise
d'ouvrage déléguée, maltrisc d'oouwe, formation ct conseils polyvalens,
développement du tissu de s€rvices, adaptation ct consolidatioa du crédit aux
besoins d'investissemert et de maintenance.

Misc en o€uvre des aménagemenB 3tructuran$, ouverture aux financements
€xtérieurs, mise en place de I'appui, tels sont les domaines du 'faire, qui
conditionnemeot un 'laisser-faire' ouvert sans daoger à un financement privé
responsable.
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La gestion et le financement des aménageûenb futurs devraient ainsi répondre, à terme,
aux caractéristiques suivantes :

ttltEI3tn-lrrcr
A*re-rt

EÔ
grtlcr Invt|tlrlcGrt

Inltltt
Enptoitatlon ct

rlntcnancr

Scrvice Ptôtic
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^utogcrtlql

Fondr trôtlcr ct
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p.rts æillblcxrt
6c.k3

Autotlnrræmt .t
frfbte læltrtlan

nôl lqr
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322 - C;oncevolr sollde ou rustlquc

En toute hypothèse, ni le solide, ni le rustique ou le sommaire ne peuvent s'accommoder
du mal fait, car co lont les mdfaçom qui réduisent les durées de vie et aggravent les
charges. Les malfaçons pcuvent ètre quelquefois le fait des entreprises ; elles resultent
plus souvent de défaillances de la supervision ou d'erreurs de prescriptions quand etles
sont hasardeusas ou utopiquæ.

Quant au choix entre le solide et lc rustique, il ne devrait être guidé que par les
contraint€xt de durée de vie attenduo d'un ouwage détermioé, durée de vie qui est à
recherchor moins dâns findtérabilitC iaitiale quç dens I'aptituCe à la mainæûanoe. Les
aménagemeaB termioaux dont la conccption doit permettre une maintenânce simple non
monétarisee, doivent êtrc nrstiques. Plus les ouvragel sont importanb, plus leur
maiatenance est spécialisée, donc.cotteusc. Læ choix doit donc se porter en priorité sur
I'aptitude à la maintenance (phtes d'entretien, large dimensionnement, dépannages par
échaages standard, .,.). Mais le choix ae doit pas domer dans l'illusioa de I'inaltérabilité.
La résistance au vieillissement ne devrait être rechetchée, toutes proportions gardées,
que pour les très grands ouvragg très sensibles dont dépendent la deserte de très
nombreux usage6, Cest-à-dire pour les aménagcmenB structuranE de I'amont.
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Sur ces bases, et compte tenu de I'abaisement des cotB à attendre d'unc meilleure
gestion des entreprises (cf. $ 324), on p€ut donner les ordres de grandeur objectifs
suivanB :

Ltio ô lintq:æc
l/I Vtt

Eçrfpænt

dc poçcgc

150 000 r I
2Ût 000 f/h.

slæ
150mFl
250 ffi f/hr

Eçlp*nt
ô poçcga

st oe

t0t

c&ie clvit

1,5 |

0r5 t

Les ratios de maintenance permettent de 'caler'les provisiom en I'absence de suivi des
cotts réels. Ceux qui sont proposes ici ne sont accessibles que si toutes les conditions sont
réunies de leur optimisation :

- conception adaptée
- entretien courant et maintenance spécialisée sans faille
- minoration des cotE d'entreprise

Ils conduisent à une diminution de la charge d'exploitation et de maintenance sur les
cotts de production par rapport aur prévisions actuelles, diminution qui est le fruit
d'une modification radicale des pratiques qui ont cours dans la vallée.

323 - Préférer lc petlt u 3nad, or lrlnvertc

Dans le context€ socioéconomique de la valléc, le débat doit être trancbé par ls capacité
à gérer d'un gmupc homogène. L'obsonnrtion montrs que I'autogestion d'Unités
Autonomes d'Irrigation (UAI) de 15 à 30 he est maintenant un acquis des dernières
annécs. Cette ruperficie correcpond à des aménagements termiaaux. tr est égatement
acqui! que l€ même troup€ment (GIE) a la capacité de gérer simutanément 2 UAI ce
qui peut portor la superf-rcie uoitaire d'autogestion élémonaire à 60 Ha

Tous les aménagements devraient être organisés pour constituer des grappes plus ou
moinr grolses d'UAI de cc type.
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Si la grappe d'UAI se limite à une dizaine de GIE gérant t0 à 15 UAI la stru*ure
collective du périmètre (300 à 500 ha) peut être convenablemert gérÉo par une Union de
GIE. Il faut souligner qu'à ce niveau d'empilemeat, les choses ne s€ ptrseront bien que si
le conseil-wlgarisatioo est apporté sans défaillances pour les quatre savoir-faire
indispensables : production agricole, gestion, exploitation et maintenarce.

Les périnètres de plus grande taille devraient être évités parce que leur autogestion est
problématique.

Si c'est inéviable, il faut ascepter de gérer les ouvrages primaires comme dcs
aménagements structuranb, au moins à titre transitoire tant que les structures
autogestionnaires n'auront pas consolidé leur savoir-faire (3 à 5 ans après la première
mise en service).

La résolution de ce problème est particulièrement difficile quand ces réseaux
préexistent commc à Dagana ou à Boundoum. La restructuration des unités
gestionnaires en harmonie ivec la structure hydraulique devraient nécessairement y être
conduito de front avec la réhabilitation.

321 - Felrc belrscr lee cotts d'lnveetisscment

t - Autoflnrncement

L'iûtroduction de financements privés dans tous les aménagements collectifs et
terminaux est en soi un facteur de réduction de la charge des investissements sur
fonds publics. n est toutefois raisonnable de moduler la part d'autofinancement
demandee aux futur gestionnaires pour ne par décourager les initiatives.
Une telle modulation s'impose pour placer tous les bénéficiaires dans des
conditions de charge comparable quello que soit leur situation dans
I'aménagement. Ceci impliquc qu'il faudra tenir compte de la capacité
d'autofinaocement de ces bénéficiaires, du confort demandé par les usagers ainsi
que de la difficulté relative de la réalisation due à des facteur tcls quo le relicf
ou l'éloignenert de la ressource eû eeu.
Sur un plan æchnique, quatre règles devraient permcttre do déterminer la part
d'autofinancom€nt à demrnder aux bénéficiaires :

- s'assurer que la charye de la part autofinancee rccê suppottable pour
I'usager, compte tmu de son compto d'exploitation prévisionnel

- accorder une prime ù I'objectif d'autosufl-rsance alimentairo
- exeroer une pressioo ruffîsante pour obteair le respect des normec

d'aménagcment (par exemple I'obligation du drainage)
- incitq le développcment des investisscoentr privês.

Au résultat, si la contribution financière des usagers à le crâtion de leur outil de
production doit Ctre admise commô uae nouyeauté dérogcant I ta pratique
actuelle du ûtur do rubvention à 100 %, ler taux d'autoflnæeaÊnt doiveût
varier selon les li€ux, les usagen et la ltructure d'eménrgeaenL I
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ll - Procêdurcr de gcrtlon der rarchés I I'cnhcprlsc

Pour un âménagement donné, les cot8 d'investissement sont influencés par les
procédur$ de réalisation. Pour en apprécier les effets, il est intéressant d'énumérer
les caus€s d'élévation des cotts qui ressortent de I'analyse des pratiquæ actuelles.

Dérsis tefuia bop wts: cette habitude parait induite par le souci de
ratraper les dérives de délai des phases antérieures aux travaux. Elle provoque
deux inconvénienB:

. fermeture des marchés aux entreprises moyennes dont le parc de matériel ne
peut suffire au rythme imposé. Or, pour les travaux qui seraient à leur portée
(lot d'aménagements terminaux par €remple), la pression des entreprises
moyennes peut faire chuter les prix dc 30 |h (exemple : la 2' génération des
PIY microréalisations de Podor),

. mauvaise répartition du plan de charge des parcs. Ceci est vrai aussi bion pour
les entreprises moyennes que pour les grosses. Le surcott varie de l0 à 15 96,

mème si les penalités de retard ne sont pas appliquées.

Pour fixer les délais d'exécution, il faut optimiser I'emploi des moyens disponibles
dos entreprises au Sénégd sur le critère du chiffre d'affaires moyen mensuel :

. 50 à t0 millions de FCFA pour les eûtreprises moyennes

. 150 à 200 millions de FCFA pour les grosses.

nûtutt utitaitc desllwcltés trop faiffic pour permettre un amortissemetrt correct
des matériels lourds. Compte tenu des rythmes qui viennent d'ètre indiqués, des
tranches pluriannuelles (2 à 3 ans) permettraient de gagner l0 96 sur les cotts.

Dëlais dc pierurt alourdis par les procédures séquentielles de visa des decomptes
provisoires périodiques. Il n'y I aucune raison d'introduire dans le circuit des visas
les doubles contrôles, ou pire les simples enregistremen8 comptables.
L'allongement des délais sotte eû moyenûe I 96 par mois.

DêIds tùtatin dâ ættilidt tcstbatia: le retard des travaux induit par le
blocago des imporadons on douane cotte I 96 par mois.

IûqE dc fiùitîU dcs Mæ péalùla: les entrepriscs ont la charge de la
réalisation des plans d'exécution des ouvrages. on doit noter su pa$lage quc lc cott
correspondant, inversement proportionnel à la taille, y compris topotraphie
détaillé€, varie entre 5 ct 7 S, cott qui est incorporé dans les prir uniaires. Si
I'entreprisc doutc de la fiabilité dos étudæ antérieures d'avant-projet déailé
(topographie, géotochnique, art dc construirc insuffisane) olle est amenêe à les
reprendre car elle âssume la responsabilité décennale. Cc surcott se chiffre on
moyenne à 3 96.

Irtvtabilîtë dcs ærelptîots: après adjudication, le changement des hommes ou des
pressions d'origines diverses, conduisent les maltres d'oeuvre à modifier les
ouvrages de I'APD. L'obligation dc refaire l'étude conduit à la même dérive des
cotB que ci-dessus. Si elle n'est pas prise cû coûptc dans lcs prix uaitaires,
I'entregreneur cherche la réclemation.
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Sæs-cr/i;ûia Ja Omtités: cette pratique, induite par la volonté de 'rentrer
coûte qa cotte dos l'enveloppe' ou par liréalité de normes trop théoriques,
provoquc I'exécution dc trayaux on plus-value. La surcharge des cotts
correspondanB est d'autant plus forte que le chantier ert plu! éloigné et le volume
plus élové. Ellc peut atteiodrc 30 96 du prix courÊût pour ces travaux
supplémentaires.

Sttprrtidot wdinstsiaat& æ i*{fîwmsa qrnlilie: quand c'est le cas, elle
prend une forme tatillonne (essais trop nombreux, inutiles ou inadaptés), d'autant
plus que le superviseur est moins compétent. L'insuffisaacs do 'métier' est
onéreuse, soit pendant les travaur, soit après, mais à peu près impossible à
chiffrer. Ellc induit les réclamations.

Frais cûrnaci@: pris en compte sculemont par do grossæ entreprises, ils ne
dépassent pas I % en moyenne.

Remirc à wfi pû faûrcpi*. awû ieÉiû défiaitbe des ouvrages
inéviablement dégrad& par une premièro campagne d'irrigation. Cette charge
équivaut à unc campagoe d'entretien courant qui devrait être supporté€ par
I'exploitant. Suivant la qualité de la conception, elle cotte t à 2 96 du monrant des
travaux.

Ces surcoûts ûc sont évidemment pas cumulatifs.

tht rëslta .'

L'ouverture de certains loB aux entreprises moyeûnos par I'allongemeût des délais
peut tirer les prix de 30 96 vers le bas pour les travaur les phs simples tels que les
aménagemenb terminaux.

L'anénagemeot des procédures per I'optimisation du plan de charge des parcs et
par la suppression de nombreuses petites dérivec doit pcrmettre de gagûer en
moyenn€ 15 96 pour les travaur inportans.

ill - Econonlc d'échcllc

Aussi bien pour los travaux neufs que pour les travaux de maintenance, l'économie
d'échelle que procure la pratique des contrats pluriannuels n'est accessible qu'à
deux conditions :

- gu'il exisæ un maltre d'ouvrage délégué qui puissc contracter pour le compte
de phsieun bcnéficiaires. ce qui jouc cn faveur du fonctionnement de
I'ORDS,

- qu'il soit poasible de regrouper des financemena d'origines diverses.

Pour les hvaur neufs, la seconde condition implique un accord des bailleun de
fonds pour ua financement conjoint des tranches pluriaanuelles et non plus pour
un finaocement individualisé par projor Un æl processus pourrait être mb en
forme par la créatioû d'un fonds national d'aménagement, contrôlé par un comité
de surveillance ad hoc.
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34 - Soéclflcltés locrler

341 - Lc lhltr

Il est urgont, dans le Dela, de développer les eménagements structurants, axes

d'alimentation et émissaires de drainage. Axes et émissaires doivent être organisés
en peigoes inversés de façon:

à permettre I'installation des petites rizières spontanées le long des

branches, sous forme de grappes et à en faciliter lo drainage. Cette
disposition peut enrayer lc phénomène dc stérilisation actuel,
à fevoriser I'installation d'entreprises privées qui pourraient occuper
une arête entière du peignc d'alimentation.

Ce principe physique doit être obligatoirement complété par des mesures
règlementaires appliquées dans un cadre contractuel liant usagem et puissaûce
publique, comme cela est decrit plus haut au paragraphe 312.

On peut par ailleun encourager I'initiative privée en pnrtiquant une politique
d'incitation fioancière commo indiqué ci-dessus au paragraphe 324. Cette
inciation aura I'avantage supplémentaire de consolider I'obligation du respect des
Donnes de sauvegarde du milieu.

342 - Lr Moyenne Vellée

Deux aspects particuliers sont à prendre en compte, celui de la localisation des

aménagemeDts et celui de I'organisation des usagen collectifs.

A implantatioo de qualité égale du point de we dc I'aptitude des sols à
I'intensification, les localisatioos doiveat privilégier :

. pour les aménagemeoB collcctifs paysanraux, la proximité des
villæes

. pour les aménagemens d'initiativc privée, la proximité dos rxes
hydrauliques naturels et des accès routiers.

Mais si ceg dcux caractères se trouvent localement réunis, rien ne s'oppose à ce
qu'un même aménagement soit 'ouvert', à la fois à des structr,rr$ paysaûnales et à
des promoteurs prives.

Les commenaires particuliers qui tieonent à la dispæitioo du foncier ont été faib
au paragrapbo 313.
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Le sccond aspoct, qui concerne I'organisation des uragen collectifs, est ici plus .

imporant que nulle part ailleun. Les projeteun ne doivent pas s€ contenter de
concevoir les aménagemenB sur la seule base d'enquêtes ot d'études socio-
économiques, si bien faites soient-elles, pour ensuite remettre lcs ouvrages 'clé en
main'aux bénéficiaires. Cette pratique ne garantit pas I'appropriation convenable
des aménagemeots par les usagent. Les recommandations formulées au paragraphe
313 et complétées au paragnrphe 324 sont impératives :

. animation préalable au projet

. harmonisation des structuræ hydrauliques avos les groupes
traditionnels d'usagen
création des structures de gestioo simultanément ûr déroulement de la
coûception et do la réalisation
engÂgement réciproque des usagers et du maitro d'ouvrage <télégué
fourniture du savoir-fairc de gestion, d'exploitation et de
maintenance puis âccompagnemeût en conseil-wlgarisation
participation financièro des usagers au premier investissement.
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Ànnées 1990
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